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ETÜDE DE QUELQUES PROBLEMES 

AGRAIRES ET SOCIAUX 

D’UNE SEIGNEURIE CROISEE AU XIIP SIEGLE 

Introdugtion 

En depit de Tenorme litterature consacree aux Croisades, 
Tetude des questions sociales et des problemes economiques 
du royaume latin est ä peine abordee. C’est pour combler 
en quelque mesure cette lacune que nous avons essaye, dans 
les pages qui suivent, de donner une esquisse de quelques- 
uns de ces problemes dans le cadre d’une seigneurie des 
Croises (*). 

L’histoire du commerce des Etats croises etant mieux con- 
nue que leur regime agraire, nous nous sommes occupe spe- 
cialement de cette derniere question, en relation avec This- 
toire sociale et politique, Ce sont le village et ses habitants, 

(*) Cet article a et^ publik d’abord en hebreu, sous la forme som- 
maire d’« Observaüons sur tagriculture dans le Royaume des Groi- 
s6s », Eretz Israel. Melanges Moshi Schwabe (Jerusalem 1950), Le 
cordial accueil qu'ont bien voulu lui reserver les specialistes nous a 
encouragö ä le presenter au public sous une forme plus d^velopp^e. 
Nous avons Tespoir qu'il nous sera possible de corriger ici certaines 
de nos conclusions primitives et, en outre, de resoudre quelques-uns 
des problemes qui nous ont signal4s. 

L'article de M. Cl. Gaben, Le regime rural au temps de la domina- 

tion franque^ dans le Bulletin de la Faculte des Lettres de Strasbourg 

d'avril 1951, publie en meme temps que le notre (eite ci-dessous 
Cl. Gaben, op. cit), s’occupe des m^mes questions dans un cadre plus 
large et, par consequant, moins d6taill6. Le but principal de cette 
6tude est d'^tablir Tinfluence de la conquete franque sur l’agricuL 
ture syrienne. 
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le Seigneur et ses relations avec ses tenanciers, les modes d’ex- 
ploitation agricole, que nous voulons decrire 

Nous avons pense que le meilleur moyen, pour entrepren- 
dre une teile recherche, serait de la circonscrire ä Tinterieur 
de limites geographiques precises; monographie pouvant, en 
quelque Sorte, servir de base de comparaison, lorsque seront 
etudies d’autres territoires du Royaume, Car la variete des 
climats et des cultures. Tun des phenomenes les plus curieux 
de nos regions, rendrait, ä eile seule, toute generalisation 
dangereuse. En outre, la structure tres specifique de la 
seigneurie : un grand centre commcrcial et un hinterland tres 
exigu, interdit les generalisations. 

Cependant nous n’avons pas hcsite ä faire des observations 
de portee generale, et ä indiquer, sinon ä resoudre, un certain 
nombre de questions essentielles pour comprendre Tevolution 
des conditions de vie dans ce pays, qui est le berceau et Theri- 
tier de tant de cultures et de regimes : la Syrie. 

Des raisons materielles nous ont contraint d'abreger le 
Premier et le second chapitres, relatifs aux evenements his- 
toriques et aux precisions geographiques. Cette derniere 
question necessiterait une etude particulieretres detaillee, con- 
cemant Tidentification des noms de lieux medievaux et leurs 
successeurs modernes. C’est lä un probleme important en soi, 
mais qui n’entre pas dans le cadre du present travail 0, 

I.-La SEtGNEURIE DE TyR. 

La ville de Tyr fut Tune des dernieres ä tomber entre les 
mains des Croises, apres avoir ete assiegee par les forces al- 
liees du Royaume et de la Commune de Venise en 1124. 
Deux tentatives pour conquerir la ville auparavant, en 1107 
et en 1111, avaient echoue devant la resistance des citoyens, 
et gräce ä Taide qui leur etait fournie par les princes musul- 
mans. Neanmoins les Croises reussirent ä imposer leur auto- 

(1) Nous nous faisons un plaisir d'exprimer ici nos plus vifs remer- 
ciements ä M. Bouchon, archiviste-paleographe, qui a bien 
voulu nous aider dans larödaction du texte fran^ais et dans la vM- 
fication des sources. 
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rite dans les alentours de la vUle, utilisant Tib^riade, puis 
Toron (= Tibnin) comme base d’operations Q), 

Cinq ans apres la conquete, la ville fut donnee ä Foulques 
d’Anjou, mais lors de son elevation au tröne de Jerusalem 
(1131), eile fit retour au domaine royal. Elle garda ce rang 
de ville royale jusqu’aux conquötes de Saladin. C’est ä ce 
moment que Tyr joue un röle politique primordial dans 
rhistoire du royaume. C’etait la seule possession chretienne 
qui ne füt pas tombee aux mains des Ayoubides; la ville de 
Tyr et le petit camp de Guy de Lusignan, en face de Saint- 
Jean d’Acre, devinrent alors des points d’appui pour la 
reconquete de la troisieme Croisade. 

Le royaume reconstitue ä la suite de cette Croisade, la 
ville fut donnee ä Conrad de Montferrat, le sauveur de la 
ville pendant le siege de Saladin, et qui avait re^u egalement 
les seigneuries voisines de Sidon et de Beyrout (1190). Mais 
la seigneurie ne devint pas fief independant. Conrad, elu 
roi, fut assassine le jour meme oü la couronne lui fut Offerte. 
La ville fit alors retour au domaine royal jusqu’aux guerres 
des « Lombards» de l’Empereur Frederic II Hohenstaufen 
contre Taristocratie syrienne conduite par les Ibelins (1230- 
1243). La ville, qui se trouvait pendant la guerre au pouvoir 
des Imperiaux, revint apres leur defaite ä un repr^sentant 
de cette aristocratie, Philippe de Montfort, seigneur de Tor 

(1) Nous employons dans ce qui suit, les abröviations suivantes 
pour les recueils de sources : 

DelaVILLE : DelaVILLE LE RouLX, CoTtulaire ginäral de VOrdre 
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jirusalem {1100-1310), t. I~IV 
(Paris, 1894-1906). 

Dela VILLE, Les Archives : Dela ville le Roulx, Les Archives, la 
Bibliotheque et le Tresor de VOrdre de Saint-Jean de Jirusalem 
d Malte (Paris 1883). 

Delabobde : F. Delaborde, Charles de Terre Sainte provenant de 
Vahbaye de Notre-Dame de Josaphat (Paris 1880). 

Köhler : Ch. Köhler, Charles de Vabbaye de N.-D. de la vallee de 
Josaphat, analyses et extraits (Paris 1900). 

RoriÄRE : E. de Rozi^:re, Cartulaire de Veglise du Saint-Sepulcre 
(Paris, 1849). 

Regesta: R. Röhricht, Regesfa Regni Hierosolymilani (Innsbruck 
1893-1904). 

ZDPV : Zeitschrift des deutschen Palästina Vereins, 
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ron (1246). Elle demeura ensuite dans cette famille jusqu’ä 
la chute finale du royaume et la conquete de la ville (aban- 
donnee par ses habitants) par le sultan Mamelouk, abMalik 
al-Ashraf (juin 1291). 

Pendant les deux cents ans de son existence Sous les Croi- 
s<^s, la seigneurie ne fut une entite politique que .pendant 
45 ans, dans la deuxieme moitie du xiii® siede. C’est ä cette 
epoque que le titre dominus Tyri, comme titre d’un seigneur, 
fut en usage sur les sceaux et dans les documents. Cepen- 
dant, meme quand la seigneurie faisait partie du domaine 
royal, eileetait une entite administrative distincte, sous Tauto- 
rit6 d’un officier royal, le vicomte de Tyr {vicecomes Tyri) (i). 

Les frontieres de la seigneurie furent ^tablies par les Grei¬ 
ses immediatement apres la conqude de la ville; mais c’etait 
une seigneurie bien exigu6, comportant seulement les terri- 
toires non encore accapares par les seigneuries voisines (Sidon 
au Nord, Tibnin et Tiberiade ä l’Est; Scandalion et Saint- 
Jean d’Acre au Sud). II semble que ces frontieres soient 
restees sans changement jusqu’ä Tepoque de la d^cadence 
du royaume. Exceptionnellement la frontiere orientale de- 
vint quelque peu flottante ä cause de la reunion de notre 
seigneurie avec la seigneurie limitrophe ä TEst, celle de Tibnin. 
Mais avec le traite de Tan 1269 entre le seigneur de Tyr et 
les Mamelouks, commence le recul des frontieres. Entre 1269 
et 1285, trois traites amoindrissent son territoire, ne laissant 
presque aux Croises, a la fin, que la nue possession de la 
ville (^). 

(1) La litterature concernant Thistoire de la ville de Tyr est assez 
riche. Malheureusement, eile traite surtout de la Tyr antique, et 
dans une fälble mesure seulement de la ville mädievale. Une bonne 
bibliographie sur la ville antique est donn^e par A. Poidebard, 

Un grand port disparu : Tyr (Paris 1939), pp. ix-x. A la ville me- 
di^vale et son territoire est consacree P4tude de L. Lugas, Geschichte 
der Stadt Tyrus zur Zeit der Kreuzzüge (Marburg 1895), assez me- 
diocre. Rappeions aussi W. B. Fleming, The history of Tyre (New 
York 1915). La recherche la plus importante est de H. Prutz, 

Aas PhÖnizien (Leipzig 1896), 205-302, ecrite ä la suite des fouilles 
entreprises par Tauteur avec J. N. Sepp, sous les auspices de la 
Chancellerie du Reich (1874), pour trouver le tombeau de Prüderie 
Barberousse. 

(2) De la litterature concernant la geographie historique de la 
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La frontiere de la seigneurie commence, du cöte meridional, 
ä Ras-el-Abbiyad sur le littoral et se dirige a TEst vers Mat- 
fana, pour tourner auNord-Estle long de Touadi el-Aazzie. 
Quittant Touadi, la frontiere continue ä l’Est jusqu’ä Zeba- 
quine; ici la ligne devient moins claire; selon toute vraisem- 
blance, eile passe pres de Yaatar et et-Tairi; puis eile fait 
un coude vers ie Nord pour joindre Khan Islin, apres avoir 
depasse, ä TOuest, Tibnin, centre de la seigneurie voisine. 
La frontiere continue de lä jusqu’au fleuve el-Kassmiye, 
laissant du cöte gauche Qalaat Maroun et Olmane, tous deux 
appartenant ä notre seigneurie. Ayant rejoint le fleuve, eile 
le suit vers TOuest jusqu’ä son embouchure dans la Mediter- 
ranee {^). 

On le voit, la seigneurie etait tres petite, probablement la 
plus exiguä parmi les seigneuries des Croises. Sa frontiere, 
le long du littoral maritime, ne s’etend que sur 24 km., 
quelque 15 km. au Sud de la ville de Tyr, et ä peu pres 9- km. 
au Nord. La frontiere orientale, parallele au littoral, n’en est 
eloignee que de 17 ä 21 km.. La seigneurie forme donc un 
rectangle, dont la superficie est de 450 km^ (^). 

seigneurie aux temps m^di^vaux, retenons : R. Röhricht, Studien 
zur mittelalterlichen Geographie und Topographie Sgriensy ZDPV, 
X (1887), notamm. 282-290 ; H. Prutz, op, ciL (note 2) ; C. Ritter, 

Die Erdkunde, t. XV-XVII (Berlin 1854), notamm. XVII, 332-346 ; 
E.-G. Rey, Les colonies franques de Syrie aux XIP et XIID siecles 
(Paris 1883); le dernier rösumö est de R. Dussaud, Topographie 
historique de la Syrie antique et medievale (Paris 1927), dont les r6- 
sultats, bien que les plus sürs, ne sont pas encore definitifs. 

(1) Tous les noms ci-dessus indiques se trouvent sur les cartes 
franpaises : Levant{l :50.000), File NI — 36 — XII, I a-b. 

(2) Guillaume de Tyr donne la description suivante :« Protenditur... 
in austrum versus Ptolomaidam, usque ad eum locum qui hodie vulgo 
dicitur Districtum Scandalionis, milliaribus quatuor vel quinque; 
e regione in septentrionem, versus Sareptam et Sidonem iterum 
porrigitur totidem milliaribus ; in latitudinem vero, ubi minimum, 
ad duo, ubi plurimum, ad tria habens milliaria ». Wil. Tyr. XIII, 3. 

Cette description est exacte quant aux frontieres meridionale et sep- 
tentrionale, il laut seulement tenir compte du fait que le milliarium 
de Guillaume n'est pas le miliar um romain, mais une mesure de 
2 km. 1/2 environ. Cf. Propst, Die geographischen Verhältnisse Sy~ 
riens und Palästinas, nach Wilhelm von Tyrus, Das Land der Bibel, 
IV, fase. 5-6, p. 82. Mais la frontiere orientale qui, d'apres lui, est 



10 J. PRAWER 

Ce rectangle est compose de deux parties: a) une etroite 
bande cotiere ä laquelle la capitale est liee par une langue 
de terre, oeuvre celebre d'Alexandre le Grand; b) le hinter- 
land, region des collines et plateaux, qui s’elevent dans sa 
Partie orientale. La bande cotiere n’excede pas 3 ä 5 km. 
de large, ce qui a probablement amene Guillaume de Tyr ä 

assigner ä la seigncurie des frontieres plus etroites qu’elles 
n’en possedait en realite. Cette bande est coupee en nombre 
d’endroits par des ouadis. Au Nord, c’est le fleuve el Kass- 
miye (Litani), plus au Sud, ce sont les ouadis el-Houbeshiye 
et Ouqab, et dans la partie meridionale Touadi al-Aazziye, 
tous ecoulant leurs eaux en temps de pluies d’Est en Ouest 
dans la Mediterranee. En outre, de nombreuses sources, 
dont la plus importante est le fameux Ras eLai'n, arrose la 
plaine maritime Q). Cette partie est limitrophe de la region 
des collines et plateaux qui atteignent une hauteur de 800 m. 
au Nord de Tibnin (Gcbel Gamle) et 715 m. au Sud-Ouest de 
Tibnin. La frontiere entre les seigneuries de Tyr et de Tibnin 
coupait ces törrains sur une hauteur de 500 ä 700 m. et on ne 
voit pas que cette frontiere s’adaptät aux donnees naturelles 
du terrain. La partie la plus haute avant la grande depres- 
sion de Marj ’Ayoun, se trouve ä TEst de Tibnin, c’est-ä-dire 
en dehors de notre seigneurie. 

II. — La densite du peuplement. 

Le nombre des villages, dans la seigneurie de Tyr, nous est 
mieux connu qu’ailleurs, Venise prenant part ä la conquete 
de la ville (1124) avait stipule qu’un tiers de la eite et un 
tiers du territoire de la seigneurie lui seraient remis en re- 

^loignee de 5 ä 8 km. du littoral, en etazt, en r^alit^, eloignee de 17 ä 
21 km. (Remarquons qu'ailleurs, Guillaume semble evaluer cette 
distance ä 10 ou 12 km. Wil. Tyr. XIII, 13). 

(1) Sur la structure physique, cf. F.-M. Abel, Geographie de la 
Palestine, t. I (Paris 1933), 94 sqq et la carte III. Sur la carte an- 
glaise : 1 rlOO.OOO Palestine, feuille 1 : Metulla, publ. par le Survey 
of Palestine, on trouve ces noms d’ouadis (du Nord au Sud) : w. 
Aabbasiye joignant w. Hammadiy^, et dans la partie meridionale: 
Biane el BorJ, Achour, Maliy^, Aazziy^, Sam, Chamaa, 
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compense. La promesse fut tenue, mais au xiii® siede tout 
etait bouleverse. La source ä laquelle nous puisons nos ren- 
seignements les plus precieux est un texte ecrit ä une epoque 
critique dans Thistoire du royaume. Lcs « Lombards » (de 
Frederic II) furent chasses de Tyr (1243) par Taristocratie 
native du royaume, avec Taide des Venitiens; mais les ba- 
rons dedderent de mettre en cchec la puissance venitienne 
et de ne pas remplir Tengagement qu’ils avaient pris pour 
obtenir son alliance, de lui restituer ses possessions et Pri¬ 

vileges. Dans ces circonstances, un rapport fut redige par 
le bailli venitien de Syrie, Marsilius Georgius, pour etre 
envoye au Gouvernement de la Republique. Ce document 
relate la guerre contre les « Lombards » et le conflit des Veni¬ 
tiens avec les grands seigneurs du royaume. Un memoran- 
dum, Sorte d’inventaire des possessions de la Commune et 
de ses justes revendications, suit la partie historique et nar¬ 

rative du texte (^). 
L’ensemble de ces renseignements et d’autres, d’ailleurs 

peu nombreux, nous ont amene ä conclure que le nombre des 
villages dans la seigneurie s’elevait ä cent-vingt environ, 
Nos devanciers etant parvenus ä des resultats differents, 
nous allons exposer ici la methode que nous avons adoptee 
pour obtenir ce chiffre, 

Le texte de base est celui des decisions du Pactum Warman- 

di, traite signe en 1123 entre les barons et les Venitiens, de- 

(1) Ce precieux document a 4t^ imprime par G.-L.-F. Tafel et 
G.-M. Thomas, Urkunden zur ältesten Handels- und Staatsgeschichte 
der Republik Venedig, t. II, 351-398 {Fontes Rerum Anstriacarum, 
XIII) Vienne 1857. II n'y a rien de comparable dans les sources des 
Groises, du point de vue de Tabondance des renseignements, ä ce 
document unique. Remarquons cependant qu'il y a dans Tedition 
mentionn4e nombre de lectures erronees ou de fautes d^rapression. 
Le resume donne par R. Röhricht, Regesta Regni Hierosolgmitani, 
n'^ 1114 (pp. 289-297) n’est pas tout ä fait satisfaisant. Des com- 
mentaires retenons ; H. Prutz, Aus Phönizien, 266-296 et R. Röh¬ 

richt dans ZDPV, X, 282-290, auxquels il faut suppiger par R. Dus- 
SAUD, op. cit L^nventaire de Marsilius fut, sans doute, compose 
d'apr^s les divers documents que possedait le bailli dans les archives 
de la colonie venitienne, soit ä Tyr, soit ä Saint-Jean d'Acre. Geci 
explique les repetitions et, dans certain cas, on peut meme distinguer 
les sources particulieres de Tinventaire. 
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finissant les droits de ces derniers dans le cas de la conquete 
de la ville par les forces alliees du royaume et de la com¬ 

mune Q-). 
On Fa vu, ce traite accordait, d’une maniere generale, un 

tiers de la ville et un tiers de la terre ä la commune de Venise. 
Comment ce traite fut-il execute? A en juger par Finven- 
taire de Marsilius, le contrat fut mis ä execution d’une faqon 
assez singuliere, toujours ä la lettre, sinon toujours dans 
Fesprit meme oü il avait ete congu, 

Les Venitiens regurent pleine souverainete sur 21 (ou au 
moins 16) villages (^). En 1243, d’apres le memorandum 
de Marsilius Georgius, ils n'en avaient retenu que 4, tandis 
que 11 (ou au moins 8) sur lesquels ils avaient pleine 
souverainete, 6taient donnes en fief ä un noble venitien, 
Roland Contarini (Contarenus), et 6 (ou au moins 4) ä 
d’autres. Si nous triplons ce chiffre (deux villages royaux ä 

chaque Venitien), on arrive ä un total de 63 (ou 48) villages. 
A ces resultats il faut ajouter 51 autres villages dont nous 
connaissons les noms (5 sont mentionnes deux fois) et du 
territoire desquels les Venitiens recurent un tiers. Ainsi on 
peut estimer le nombre des villages dans la seigneurie ä 114 
(21 X 3 + 51) (3), 

(1) Le Pactum porte le nom du patriarche de Jerusalem Gormond, 
qui avait sign^ le traite avec les Venitiens en Fabsence du roi Bau- 
douin II, fait prisonnier par les Musulmans. Wil. Tyr., XTl, 25. Le 
document a 4te imprimä par Tafel-Thomas, I, 85-89. 

(2) Les chiffres entre parenthäses dans le paragraphe qui suit 
montrent la difficulte d'une exacte Identification des lieux. Il arrive 
que les mtoes noms soient r^pet^s par Fauteur sous des rubriques 
differentes ; il en ressort qu'un village est mentionne comme appar- 
tenant aux Venitiens en totalite, et, en meme temps, comme leur 
appartenant en tiers. Cette confusion a probablement ete causee par 

■la presence devant le bailli, tandis quMl redigeait son rapport, de 
listes d'epoques differentes. Particulierement regrettable est le cas 
oü deux noms du temps des Croises sont identifies avec un seul nom 
de lieu moderne ; le nombre total de villages s'en trouve, theorique- 
ment, amoindri: en fait, il n'en est rien, car il serait mcroyafale‘;que 
Fadministration venitienne eüt designe sous deux noms differents 
un meme village. C'est Fidentification moderne qui est fausse. 

(3) W. IIeyd, Histoire du commerce du LevanU h donne aux seuls 
Venitiens 90 villages. L. Lugas, op.ciL, donne 100 casaux. G. Schlum- 



UNE SEIGNEURIE CROISEE AV XlIT^ SIEGLE 13 

Nous avons tente egalement d’en determiner le nombre en 
dressant une liste de tous les villages mentioiines dans les 
textes comme appartenant ä la seigneurie de Tyr, Le chiffre 
obtenu est ä peu pres le meme, la difference negligeable. 
En realite, il doit etre quelque peu superieur, si Ton consi- 
dere qu’une bande de terre au voisinage de la eite, pres des 
murs, etait depourvue de villages, mais cultivee. Nous igno- 
rons selon quel principe le terrain, dans cette partie fertile, 
etait reparti. Sans doute a-t-on calcule les possessions veni- 
tiennes, dans ces terrains, comme equivalant ä un nombre 
defini de villages. II y avait donc, en tout, 114 villages ou 
un peu plus, ce qui ne change guere Taspect general de nos 
resultats : pres de 120 villages pour une superficie de 450 km^. 
La densite est de plus d'un village pour 4 km^ Si Ton consi- 
dere qu41 y avait peu de villages sur le littoral, cette densite 
apparait plus forte encore. Une estimation toute theorique 
indiquerait que la distance de village ä village etait de 2 km. 

seulement. 
II y a donc dans la seigneurie un nombre tres eleve de 

villages. Pour etrange que cela puisse paraitre, les chiffres 
du commencement de notre siede pour cette region sont 
presque identiques. Une statistique turque antdieure ä 1914, 
et une autre, libanaise, plus recente (mais basee probable- 
ment sur la premide) indiquent, pour les trois nahies (can- 
tons) de Sour 133 groupements d'habitations. Ce district 
moderne de Sour ne differe gude de la seigneurie croisee 
qu’a TEst, oü il englobe Tibnin, et tres legdement, au Nord 
et au Sud (^). 

Pour prendre contact, mieux que par des chiffres, avec la 
realite, il nous faut maintenant examiner la structure econo- 
mique et sociale des villages, Auparavant, nous nous occu- 

behger, Numismatiqne de VOrient latin, p. 128, compte en 1277 
dans les seigneuries de Tyr et Toron 97 villages. 

(1) G. Samn^:, La Syrie (Paris 1920), pp. 279-280 : « District de 
Sour. Ce district est limite au Nord par celui de Saida, ä TEst par le 
district de Merj 'Ayoun (au lieu de Tibnin-Toron du temps des Croi- 
ses), au Sud par Tarrondissement de Saint-Jean d’Acre (au lieu, 
d'Iskaderoune)... Il comprend trois cantons et 133 villes, bourgs 
villages et hameaux. » Cf. ibid. p. 259. 
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perons des seigneurs de la contree ; etablis dans le centre 
urbain, ils regissent le territoire agricole sans y demeurer. 
C’est lä un trait bien particulier ä l’Orient, qui s’oppose par 
la ä TEurope medievale. Tradition de tous les temps d'ailleurs, 
quelle que soit leur position sociale, seigneurs guerriers de 
l’antiquite, Chevaliers arabes ou croises, financiers ou usu- 
riers plus recemment, ce sont les habitants des villes qui, 
toujours, prevalent en Orient. 

IIL — Les seigneurs, les fiefs, le Service militaire, 

Le petit territoire de la seigneurie est reparti entre de 
nombreux seigneurs. Sans pretendre que cette division de la 
terre soit typique pour Tensemble du royaume, il n’est pas 
inutile de Texaminer dans le detail. Elle est d’interet general 
en ce qu’elle reflete, nous semble-t-il, la Situation de la pro- 
priet^ fonciere aux alentours des grandes villes. 

Les seigneurs fonciers les plus importants sont le Roi et 
les Vdnitiens. L’un et les autres possedaient un grand nom- 
bre de villages, lesquels, il faut insister sur ce point, ne for- 
maient pas des territoires compacts. La repartition premiere 
faite sur le principe : un tiers ä Venise, deux tiers au Roi, 
avait coupe de nombreux villages (pres de 50 %), nous 
Favons vu, ce qui devait empecher la formation de terri¬ 
toires Continus. Mais les villages memes qui n’avaient pas 
ete divises entre les deux puissances et etaient restes en- 
tierement assujetis ä Tun ou ä Tautre, n’etaient pas moins 
fragmentes. 

Fassons maintenant en revue les possessions des divers pou- 
voirs. Les Venitiens possedaient vingt-et-un villages ced^s 
int6gralement par le royaume. Dans 51 villages, ils n’avaient 
que le tiers du territoire. Venise n’administrait pas elle-meme 
tous les villages. Une partie relativement importante en 
etait infeodde ä trois familles : les Pantaleon, les Jourdain, 
les Contareni. Il semble qu’en fait, au xii^ siede, deux mai- 
sons seulement prosperaient: les Pantaleon et les Contareni. 
Initialement, c’est Jean Pantaleon, pere de Vitalis, qui avait 
re?u le feudum, Par mariage, Guillaume Jourdain (Guillel- 
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mus Jordanis) acquit une part des biens des Pantaleon (i), no- 
tamment trois villages, trois autres villages demeurant aux 
Pantaleon, La troisieme famille qui possede un fief de la 
part de la commune sont les Contareni. Des possessions 
venitiennes furent infeodees immediatement apres la con- 
quete de Tyr (1124) ä un certain Roland Contarenus. Sa 
veuve, une Dame Guide, jouant un mauvais tour ä la com- 
mune, se recommanda elle-meme et ses biens au Roi, qui fit 
ainsi val'oir ses droits ä la succession (2). 

Un autre Rolandus Contarenus (que distingue Marsilius 
Georgius comme minor) vivait au milieu du treizieme siede 
ä Tyr, pres de l’eglise Sainte-Marie des Grecs. Roland Paine 
avait 12 (ou 10) villages entiers, et un tiers dans 4 (ou 6) 
villages (3). Roland le jeune possedait 5 villages entiers. 

On le voit, la sous-infeodation effectuee par Venise (en- 
globant environ 50 % de toutes ses possessions) portait sur- 
tout sur les villages qui lui appartenaient integralement. 
Ce furent, sans aucun doute, les nouveaux vassaux qui lui 
imposdent ce mode d’infeodation, pour ne pas risquer d’etre 

(1) Guülaume Jourdain ne tient pas les fiefs de soii propre droit. 
La relation de Marsilius Georgius mentionne toujours ; « quod in 
feudum a Venecia pro uxore sua, Guillielmus Jordanis habet. » 
Tafel-Thomas, II, 372 et 373. Nous lisons enfin : « Feodo possidetur 
a Guilielmo pro uxore sua, quae fuit de domo Pantalei. » {Ibid, 377). 

(2) Les questions chronologique et genealogique de cette famille 
presentent quelques difficultes. Nous savons qu’un Rolandus Conta¬ 
renus a re^u son fief apres la conquete de la ville {ibid. 387). C’dait 
un personnage de quelque importance sous Foulque d'Anjou (1131- 
1143), ibid.^ I, 141 ; or, quand les Venitiens perdirent 300 besants de 
rente annuelle ä Tyr (1164), Roland etait mort. II faut donc fixer 
la date de la recommandation de sa veuve, dame Guide, dans la se- 
conde moitie du xn® siede, mais avant Tdevation de Henri de Cham¬ 
pagne au tröne {ibid., II, 375 et 389). On serait tente de voir en 
Rolandus Contarenus minoTy ci-apres mentionne comme vivant en 
1243, un petit-fils, ou meme un arriere-petit-füs de Rolandus maior. 
Son avus est mentionne comme contemporain de Pantaleon Barbo 
(contemporain d'Henri de Champagne), et Rolandus dait encore mi- 
neur sous Etienne Justinien, successeur de Barbo comme bailli veni- 
tien en Syrie {ibid, II, 379). Mais Marsilius Georgius dit explicite- 
ment: « Est sciendum quod... Rolandus... maior decessit nullo berede 
relicto » {ibid, 281). 

(3) Tafel-Thomas, II, 387. 
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un jour evinces de leurs possessions par leur puissant voi- 

sin, le Roi, 
Les conditions d’infeodation ne sont connues qu’en ce qui 

concerne les Contareni. Le fief de Tarne est decrit comme 
donne tempore captionis Tgri,.. pro tribus militijs (^), ce qui 

est confirme par la liste des Services militaires, que nous a 
conservee Jean d’Ibelin : La seignorie de Sur doit xxvüj 
Chevaliers, la devise : Les Venitiens III Chevaliers (2). Comme 

cette infeodation a ete faite au commencement du xii® siede, 
il nous parait que la quantite des terres est en disproportion 
eclatante avec Texiguite du Service. Sans doute sont-ce 
Timportance de Roland Contarenus et sa position dans la 
metropole qui ont influe sur ce mode dJnfeodation, 

A cöte des possessions venitiennes, les autres proprietes 
foncieres paraissent insignifiantes. Cela est particulierement 
vrai pour les Ordres militaires. Ceux-ci ne sont ici que fai¬ 
blement representes, meme au milieu du xiii® siede, alors 
qu’ailleurs c’est precisement Tepoque oü ils acquident biens 
et richesses par suite de la fuite generale des proprietaires 
devant la Situation critique du pays (®). La raison en est 
probablement la s^curite relative de la region et sa fertilite; 
ces deux facteurs determinant les seigneurs d^iie pas vendre 
aux Ordres, comme on le faisait ailleurs, et ä conserver leurs 
terres. 

Les Chevaliers de Saint-Jean ne possedaient au douzieme 
siede que des jardins dans le voisinage de la ville, et c’est 
seulement au milieu du treizieme siede qu’ils acquierent trois 
villages dans la seigneurie, dont La ior de VOspital, pro¬ 
bablement un avant-poste militaire d’observation (*), A ces 

(1) Ibid., 387. 
(2) Jean d’Ibelin, chap. 271, dans Lois I (^d. Beugnot), pp. 425- 

426. 
(3) H. Prutz, Die Besitzungen des Johanniterordens in Palästina 

und Sgrien, ZDPV, IV (1881), 171. G. Beyer, dans Palästina-Jahr¬ 
buch, XXXII (1936), 101 sqq. 

(4) Dans T^num^ration qui suit, nous croyons pouvoir passer 
SOUS silence les noms des villages. Les renvois aux sources montrent 
seulement le fait d'acquisition ou de possession. Les Chevaliers de 
Saint-Jean ont acquis leurs possessions entre 1243 et 1271. Cf. 
Regesta n® 1366, 1374b ; Delaviele, II, 238. 
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possessions s’en ajouterent quelques autres, apres Tannexion 
de rOrdre de Saint-Lazare ä TOrdre des Hospitaliers, en 1259. 

Les Templiers possedaient encore moins: 2/3 d’un village, 
qui leur appartenaient des le milieu du xu« siede Q). L’Ordre 
de Sainte-Marie des Allemands possedait ä la fin du douzieme 
siede un village, et au milieu du treizieme, ce village, plus 
le tiers d’un autre 0. 

Plus etonnante est la rarete des possessions ecdesiastiques. 
En dehors du derge italien (comme, par exemple, celui de 
Saint-Marc des Venitiens, ou Saint-Laurent des Genois, etc...) 
qui tient ses biens des communes, le derge natif est tres 
pauvrement loti. L’archeveque de Tyr a 3 villages et une 
partie d’un quatricme 0 ; les chanoines du Saint-Sepulcre, 
2 villages; 0 le Mont-Sion, des terres dispersees dans deux 
villages 0; les moines de Sainte-Marie de Josaphat, 2 vil¬ 
lages, outre quelques terres eparses (®); l’eglise du Mont- 
Thabor, 2 villages 0. 

A la difference de Venise, les autres communes italiennes 
n’ont que des possessions mediocres. Les Pisans ; 4 villages, 
quJls ont re^us avant Tinvasion de Saladin. La Societas 
Vermigliorum des Pisans a, plus tard (en 1188), acquis 9 vil¬ 
lages supplementaires aux depens des Venitiens (®). Les Ge- 
nois n’avaient plus qu’un village, outre quelques terres epar¬ 
ses 0. Les communes de Provence n’avaient qu’un village. 

Quant aux Seigneurs individuels, on n’en compte que 9, 
dont l’ensemble des biens totalisait 14 villages, la propriete 
la plus importante n’excedant pas 3 villages (0 : mais nous 

(1) Regesta, n« 422a. L'autre tiers appartenait aux Venitiens. Le 
roi Amaury leur promit de le leur donner enti^rement si quandoque 
venerit in manu mea vel successorum meorum, 

(2) Regesta, n° 722, 1086. 
(3) Relation de Marsilius Georgius, passim, et Regesta, 1458. 
(4) Regesta, n^ 109, 370, 375. 
(5) Regesta, n» 576. 
(6) Regesta, n« 137a. 
(7) Delaville, II, 826. 
(8) Regesta, 665, 675. 
(9) Regesta, n« 659. 
(10) Les Seigneurs suivants possedaient des villages ou des terres 

dans la seigneurie : Joscelin d'Edesse (des 1182) — Regesta n° 614 ; 

Byzantion XXII. — 2. 
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ne tenons pas compte des possesseurs des proprietes disper- 
sees en de petits terrains, dans le voisinage immediat de la 

ville. 
Ces chiffres se resument comme suit: 

Le roi 
Venise 
Autres communes 
Ordres et clerge 
Seigneurs individuels 

Total 

36% (10 villages et 2/3 dans 49) 
31% (21 villages et 1/3 dans 51) 

5% (6 villages) 
13% (15 villages) 
12% (14 villages) 

97% 115 villages, pour un total 
de 120 villages. 

On nous objectera ä juste titre que, pour correctes que 
soient nos conclusions (et nous reconnaissons bien volontiers 
que ce sont des comptes grosso modo), quant au nombre des 
villages, Tensemble des chiffres proprement dits ne repre- 
sente pas la realite de la possession fonciere, parce que nous 
avons compte sans les differences de territoires entre les 
villages. C’est lä thdoriquement un argument de poids, mais 
si Ton considere que les possessions venitiennes exprimees 
en nombre de villages donnent le chiffre 31 %, alors qu’en 
realite eiles doivent correspondre ä 33 %, il semble qu’en 

Jacques Cayme,possesseur de propriet4s urbaines et qui a, semble-t-il, 
donn^ son nom aux montagnes dans le voisinage de la ville : montana 
Jacöbi Cayme, Archives de VOrient latin, II, 222 ; le seigneur de Sidon 
(probablement Julien), possesseur de deux villages ; Jean Dasce, 
possesseur d’un vülage et de propri6t6s urbaines ; Barth61emy Cayme, 
possesseur de deux villages ; son monument funeraire (f 1266) a 
trouv^ par H. Prutz (il est probablement un parent de Jacques Cay¬ 
me) ; (Raymond?) fils de Guido de Scandalion, seul ä poss^der trois 
villages dans la seigneurie; un fils de Gautier Morellus (Gautier est 
ä identifier avec magister Morellus — Regesta n<* 609); Hugue lAmi- 
ral (Amiraius), possesseur d’un village, et dont la femme etait la 
fille d'un Zunzulicus Gazellus (celui-ci ä identifier avec Gazellus 
Tyrensis —Regesta n® 579, 684, 693, 702. Voir ci-dessous, p. 20, n. 2); 
un seigneur d'Engarram. On trouve un village de ce nom sur la carte 
publiee par ;a Palestine's Pilgrims Text Society, XIII, au Sud-Est 
de Ras en-Naquoura, mais le village que possede ce seigneur dans 
la seigneurie de Tyr, se trouvait au Nord du Femon, c'est-ä-dire 
ä TEst de Tyr. 
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fait nous ne soyons guere eloignes de cette realitö. Et cette 
difference est encore plus faible pour les possessions de 
moindre importance. 

De ces resultats, relatifs ä la division de la propriete dans 
la seigneurie, on peut tirer quelques conclusions. 

L’insignifiance des possessions du clerge et des Ordres 
militaires saute aux yeux. Voilä qui devrait mettre en garde 
les historiens. Nos conclusions montrent que l’idee courante 
de rempietement, ou, en tout cas, de la preponderance des 
biens ecclesiastiques sur les biens laiques, ne peut &tre ac- 
ceptee comme valable pour tous les territoires du royaume. 
Si Ton veut se faire une idee generale, et en m^me temps 
exacte, de la Situation fonciere du pays, il faut proceder par 
recherches monographiques, portant sur une seigneurie don- 
nee, ä une epoque donnee. Les resultats d’une statistique 
generale, meme en admettant qu’ils sont justes en soi, peu- 
vent fitre trompeurs quant aux seigneuries individuellement, 
Nous dirons plus : il se peut que de tels rdsultats ne corres- 
pondent ä aucune realite historique (^). 

Fassons au Service militaire du par la seigneurie et com- 
mengons par les Services du clerge. D’apres les donnees 
fournies par Jean d’Ibelin, Tarcheveque de Tyr doit au roi 
les Services de 150 serjeants, tandis que les bourgeois de la 
ville doivent 100 serjeants, Un coup d’oeil sur notre statis¬ 
tique montre avec evidence qu’il n’y a aucun rapport entre 
les biens agraires de Tarcheveche et ses obligations militaires. 

(1) Les recherches de G. Beyer sur la seigneurie de G^saree dans 
Zeitschrift des deutschen Palästina Vereins, LIX (1939), et sur les 
autres seigneuries du Royame : Neapolis und sein Gebiet, ZDPV, 
LXIII (1940), 155-209 ; Die Kreuzfahrergebiete von Jerusalem und 
S, Abraham, ZDPV, LXV (1942), 165-211 ; Die Kreuzfahrergebiete 
Akko und Galilaea, ZDPV, LXVII (1944/1945) 183-260, faciliteront 
des maintenant les recherches monographiques dans le Royaume de 
Jerusalem. Les resultats göographico-historiques de ces recherches pa- 
raissent etre presque definitifs. — En comparaison avec la seigneurie 
de Tyr, remarquons que dans la seigneurie de Naples, le pourcentage 
de la division des casaux etait le suivant; roi: 25%; Chevaliers: 
41 % ; cierg6 : 24% ; ordres militaires : 10%. Malheureusement, ces 
donnees ne portent que sur 70 casaux environ, alors que le nombre 
de ceux-ci, en realite, etait, parait-il, de Tordre de'300. Cf. G. Beyer, 

ZDPV, LXIII (1940), pp. 203-204. 
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Cette disproportion eclatante entre le nombre fort eleve des 
serfeants et Texiguite des possessions archiepiscopales pose 
une question. Nous pensons pouvoir la resoudre en partant 

d’un autre probleme. 
Ayant examine la division de la propriete, nous analyserons 

maintenant les rapports entre les possessions foncieres et 
les Services de Chevaliers. En nous reportant ä la liste des 
Services conservee par Jean d’Ibelin, nous trouvons que Ten- 
semble de la seigneurie doit au royaume le Service de 28 
Chevaliers. II semble que ce soit la la Situation vers 1180- 
1187 (1). Treize seigneurs sont obliges de remplir des obli- 
gations militaires. Un seul parmi eux doit au royaume un 
Service de 7 Chevaliers; d’autres, 2 ou 3 Chevaliers ; d’autres 
encore, presque la moitiö, uniquement le Service de leur 
propre personne. 

Nous connaissons certains de ces seigneurs. Ainsi les Veni- 
tiens avec un Service de 3 Chevaliers, on Ta vu plus haut; 
ainsi Girart Gazel avec 2 Chevaliers 0, la veuve de Guillaume 
le Grant avec 2 Chevaliers (®) et Foulques de la Falaise avec 
2 Chevaliers 0. Le fait remarquable est qu’ä part les Veni- 

(1) Jean d’Ibelin, chap. 271. Une liste analogue (eile ne differe 
que sur quelques details avec la liste de Jean dJbelin ; toutefois eile 
omet les noms des possesseurs de fiefs) est donnee par Marino Sa- 

NUTO (u'ancien) dans le Liber Secretorum Fidelium Cracis, III, 1, 
chap. 50 dans Bongars, Gesta Bei per Francos, II, (Hanovre, 
1611). Cf. Gestes des Chiprois §§ 520-521. John L. La Monte, 

Feudal monarchg in the Latin Kingdom of Jerusalem (Gamb. Mass. 
1932), p. 139, n. 3, a date cette liste du r^gne de Baudouin IV, ou 
de celui de Baudouin V, «imm^diatement avant la perte du royaume» 
et plus precisement entre 1182 et 1191, ibid. p. 148. II nous manque 
une 4tude detaill^e de cette liste. M. J. Richard nous a fait savoir 
qu'il publiera prochainement un travail sur ce probleme. En atten- 
dant, nous nous permettons de sugg^rer que *cette liste fut mise ä 
jour au moment de Timposition de la fameuse taxe g^n^rale dans le 
royaume en 1183. — Will. Tyr., XXII, 23. 

(2) Nous ridentifions ä Gazellus Tyrensis qui signe divers docu- 
ments entre 1189 et 1191. Regesta, n® 684, 693, 702. Cf. ci-dessus, 
p. 18, n. 

(3) A identifier ä Wilhelmus Magnus, qui signe un document en 
1158 et un autre en 1186. — Revue de VOrient latin, IX, 181, et Re~ 
gesta, n® 656. 

(4) II poss4dait une maison ä Tyr, pr^s du balneum des G6nois, 
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tiens, la famille de Gazel est la seule ä pouvoir 6tre notee 
comme possedant des terres dans la seigneurie. II est vrai 
qu’il y a Tespace de deux generations entre la composition 
de la liste de Services, et Tinventaire de Marsilius, mais ce 
dernier mentionne dans son inventaire les anciens possesseurs 
de fiefs dans la seigneurie, et nous n’en retenons pas un 
parmi eux qui ait quelque rapport avec le Service militaire. 
D’autre part, parmi les 13 seigneurs qui doivent, d’apres 
Jean d’Ibelin, le Service arme, aucun, ä part Gazel, comme 
on Ta vu, ne detient de terre en aucun lieu du royaume. 

Voir dans tont cela de pures coi’ncidences dues au manque 
de documents (ceux-ci sont au contraire relativement nom- 
breux), semble inadmissible. Ajoutons ä cela la question 
de ja posee du Service de serjeants du par Tarcheveque et 
rexiguite de ses tenures feodales. N’y a-t-il pas de relation 
entre ces phenomenes? 

Comme solution, nous suggerons que le service militaire 
du par la seigneurie de Tyr n’a aucun rapport avec les pos- 
sessions de fiefs en terre; les seigneurs devant le service 
militaire avaient, en tres gründe majorite, non des feuda, 
mais des fiefs en besants (i), Le noeud du probleme est l’exi- 
guite de la seigneurie et sa structure economique particu- 
liere, Comparons notre seigneurie avec celle de Cesaree (Cae¬ 
sarea Palaestinae). Cette derniere 0 comprend un territoire 

en 1190. Regesta^ n® 691 ; c'est lui qui signe un document de Bau- 
douin IV en 1181. — Regestay 608. 

(1) La question des fiefs-rentes, pour employer la nomenclature 
europeenne, dans le royaume de Jerusalem, a ete traitee par de 
nombreux historiens. G. Dodu, Histoire des institutions monarchiques 
dans le royaume latin de Jerusalem (Paris 1894), 192 sqq ; J. L. La 
Monte, Feudal monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem (Gamb. 
Mass. 1932), 143 sqq.'; H. Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzüge 
(Berlin 1883), 182 sqq. Cette question, ayant ete traitee un peu 
superficiellement, necessiterait uiae recherche analogue ä celle que 
M. SzczANiECKi a faite pour la France {Essai surjes fiefs-renteSylM^), 
et B. D. Lyon pour TAngleterre {The money fief under the English 
Kings, Engl. Hist Rev., 1951). Nous pensons que les fiefs-rentes 
sont d'une importance primordiale pour la comprehension de la 
structure sociale de la noblesse croisee, ainsi que Pa entrevu dejä 
vaguement H. Prutz. 

(2) G. Beyer, op. cit, dans ZDPV, LIX, 15. 
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de quelque 1.200 km^. et doit 25 Chevaliers au Service du roi: 
en gros, un Chevalier pour 50 km^. Si Ton conservait cette 
Proportion, la seigneurie de Tyr avec ses 450 km^ n’aurait ä 

fournir que 9 Chevaliers, au lieu du triple, 28 Chevaliers, 
qu'elle doit en realite. Pas de difference profonde dans les 
conditions du sol entre les deux seigneuries. II est vrai que 
notre connaissance de la seigneurie de Cesaree n*est pas de- 
taillee comme celle de la seigneurie de Tyr; cependant nous 
avons pour Cesaree Timpression d’un territoire relativement 
peuple; si nous notons que cette seigneurie ne possedait pas 
moins de 100 villages, c’est-ä-dire presque le meme nombre 
que notre seigneurie, on conclura que la seule particularite 
pouvant entrer en ligne de compte, ä Tyr, est Fexistence 
d’une eite opulente comme capitale de la seigneurie. 

Gräce aux revenus du port et des marches, aux taxes, aux 
coutumes, aux monopoles royaux, le roi a pu se procurer des 
Services de Chevaliers, en donnant pour fiefs, au lieu de terres, 
des revenus. La richesse de la eite a permis la creation de 
fiefs en besants fournissant le Service de Tarmee. Si le fief en 
besants ordinaire d’un Chevalier est de 4 ä 500 besants de 
rente annuelle 0, 12.000 besants (somme assez modeste au 
xme siede) suffiront pour obtenir 24 Chevaliers (outre les 3 
venitiens) comme contribution ä la defense du royaume (^). 

Qu’il nous soit permis de faire ici une digression pour ob- 
server de pres ce procede d’infeodation dans un cas qui nous 
paratt tres significatif. Nous voulons parier de la petite 
seigneurie d’Arsur sur le cote maritime, entre Jaffa et Cesa¬ 
ree, qui appartenait aux fameux dTbelin. Le Service mili- 

(1) J, L. La Monte, op. eit, 150. 
(2) Les revenus urbains du tiers venitien ä Tyr sont de Fordre de 

4250 besants environ (Marsilius Georgius, passim). Cette somme 
etait Sans doute beaucoup plus 41ev6e. Le revenu du port (catena) 
est indique comme de 480 besants. C'est lä une faute de lecture ou 
dJmpression. II est incroyable que les revenus du port soient de 
1450 besants, alors qu"un simple fondicum donnait 500 besants de 
rentes annuelles. Tafel-Thomas, II, 384 et 385. Quand, apres la 
mort de Jean de Montfort en 1283, Hugues III de Chypre donna 
Tyr ä Humfroi de Baruth, il se reserva la facult^ de racheter la 
seigneurie pour 150.000 besants. Gestes des Chiprois, § 421. Cf. G. 
Hill, A history of Cypms, II (Cambridge 1948), 177. 
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taire de la seigneurie est ä peine mentionne par Jean d’Ibe- 
lin, et de meme par Marino Sanuto. Tons deux notent seule- 
ment que les bourgeois d’Arsur doivent le Service de 50 ser- 
jeants, Cependant il est evident que les seigneurs de la ville 
possedaient une petite garnison, outre quelques fonctionnaires 
administratifs. Balian d’Ibelin, vendant cette seigneurie (en 
1261) aux Chevaliers de Saint-Jean, a stipule, avec les ache- 
teurs, la sauvegarde des droits de ses vassaux et de ses ser- 
jeants^ ainsi que celle de leurs possessions (appeles: fies). 
Or Balian possedait dans la seigneurie 6 Chevaliers et 21 ser- 
jeants dont les fiefs sont decrits aussi minutieusement que 
leurs Services. Chaque Chevalier doit, outre le Service per- 
sonnel, les Services de quatre chevauchers, Les Services des 
serjeants sont en partie militaires, mais il y a aussi des Servi¬ 
ces administratifs, comme Vescrivanage, durgemanage, et il ap- 
parait que meme le Vicomte, le bouteiller et le chapelain 
tiennent des fiefs de serjeants. 

Examinons les fiefs. Un seul, probablement, est un fief 
en terre. Tous les autres sont des fiefs en besants. Mais quels 
fiefs en besants \ Disons plutöt que ce sont des fiefs-rentes, 
approchant de simples salaires; ils sont tous composes d’une 
somme d’argent et d’une quantite de prodaits agricoles. La 
somme globale d’argent et de produits depensee par le seigneur 
d’Arsur pour l’entretien de sa suite et de son administration, 
pendant un an, est de l’ordre suivant; 2.448 besants (dont 
pour les Chevaliers 1.500 b.), 137 muids de froment (Cheva¬ 
liers : 100 muids), 145 muids d’orge (Chevaliers : 120 muids), 
22 muids de legumes (Chevaliers : 16 muids), 127 litres d’huile 
(Chevaliers : 100 litres), ä part les rations pour les betes et 
Tobligation du restor Q). 

Voilä toute 1’administration d’une seigneurie fondee sur les 
paiements en nature et en especes. Nous sommes en 1261, 
au temps meme, oü le gouvernement de l’figypte tombe aux 
mains de Mamelouks. La similitude entre les fiefs que nous 
venons de voir et certains fiefs des Mamelouks composes 
d’une rente en argent (jämak ga) et d’une quantite de grains 

(1) Delaville, III, pp. 6-7, no 2985. II n'est pas sans int^rdt 
de noter que cette seigneurie etait vendue pour la somme de 4.000 
besants de rente annuelle. Regesia, 1313, 
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{ghillat aZ-an&är), est-elle pure coincidence? Nous n’avons pas 
la competence voulue pour repondre ä cette question; sou- 
haitons que les specialistes de Tepoque Mamelouk trouvent 
une Solution ä ce probleme. 

Retournons ä la seigneurie de Tyr. En la comparant ä 
celle de Cesaree, nous avons essaye de prouver que c’est la 
Position relative de la capitale dans la structure economique 
et sociale qui fait toute la difference de Tune et de Tautre. 
Une conclusion plus generale peut etre tiree. C’est que, 
dans aucun cas, en Syrie et en Palestine, aux xii® et xiii® 
siecles on ne peut se baser uniquement sur la quantite de 
terre pour evaluer, comme on l’a fait pour FEurope du haut 
moyen äge, les possibilites militaires (^). 

Ici, le lait decisif pour la structure militaire et Torganisa- 
tion generale du royaume, a ete une economie urbaine et 
monetaire developpee. 

Nous parviendrons ä la meme conclusion en comparant 
plus loin la seigneurie medievale et son grand centre urbain, 
avec le district moderne et la Sour contemporaine. 

Observons maintenant un fait significatif qui est sans doute 
ä rapporter ä ces particularites du royaume des Croises; 
nous pensons ä la remarquable rarete des sous-infeodations 
au-dessous du troisieme et pratiquement du deuxieme degre ; 
(c’est-ä-dire: roi, grand seigneur, son vassal). L’exiguite des 
terres en general, la petitesse des baronnies en particulier, et 
les possibilitfe d’infeodation des revenus monetaires au lieu 
de terres, nous paraissent expliquer ce phenomene que, jus- 
qu’ä present, ä notre connaissance, on n’avait pas note, 

Or, les grands seigneurs detenaient les principaux centres 
urbains, eux seuls avaient donc la possibilite d’infeoder et de 
se creer une clientele. Si nos conclusions sont correctes, la 
structure feodale et sociale du royaume etait tres particu- 
liere. On y trouve seulement (ä quelques exceptions pres) 

(1) L'evaluation du potentiel militaire de TEmpire carolingieii a 
^te faite selon ce procede par F. Lot, L'art militaire et les armees 
au Moyen Age en Europe et dans le Proche-Orient, t. I (Paris 1946), 
91 sqq. Comme nous Pavons dit dans le texte, ce procede n^est pas 
applicable au Royaume des Croises, ä cause de la structure econo¬ 
mique particuliere de celui-ci. 



UNE SEIGNEURIE GROISEE AU XIII® SI^ICLE 25 

les grands seigneurs et leurs vassaux immediats, Manque 
toute la substructure feodale. Les vassaux immediats for- 
meront une classe englobant une grande foule de gens de 
positions sociales differentes, mais tous sur le meme echelon 
de la hierarchie feodale. Les rentes payees comme fiefs, la 
legislation meme du royaume (il faut Interpreter la fameuse 
Assise d'Amauri sous ce jour), ont probablement cause, dans 
un sens, un nivellement general dans cette classe de Cheva¬ 
liers, soldats et ministeriales, tous vassaux ou soumis ä des 
liens quasi vassaliques avec leur seigneur, non sans rcper- 
cussion sur leur mentalite Q). 

IV. — Le village et son terroir. 

Contrairement au procede ordinaire en Europe, ou meme 
en certains territoires des ßtats Croises, les villages, dans la 
seigneurie de Tyr, n’etaient pas englobes dans des circonscrip- 
tions administratives distinctes ; chacun d’eux constituait une 
cellule autonome, bien individualisee — le seul centre d’ad- 
ministration de toutes les possessions et le seul point de con- 
centration de tous les possesseurs etant la ville de Tyr elle- 
meme, Une raison de cette Organisation est evidemment la 
faible distance, 20 ou 30 km. au maximum, qui separait les 
villages de la eite. Ainsi, les proprietaires de domaines, tous 
domicilies dans la ville, n’avaient aucune difficulte ä y faire 
transporter leur part des produits fermiers, sans concentra- 
tion intermediaire prealable. 

Le village se compose de parties ayant des fonctions eco- 
nomiques differentes, et differemment grevees de charges 
seigneuriales. Le noyau est le casale, le village proprement 
dit, faible surface oü se trouvent les habitations des pay- 
sans (^). Le nombre de maisons y est variable; mais jamais, 

(1) L'etude de cette question dans toutes ses ramifications depasse 
le cadre du present travail. Si notre these est correcte, et nous re- 
connaissons la n^cessite de preuves additionnelles, il faudrait reviser 
un grand nombre de nos notions sur le r^girae f^odal et la Constitu¬ 
tion du Royaume de Jerusalem. 

(2) Il semble que les Croises aient quelquefois distingue le casale 
(appele dans un document en frangais de 1243 : le chaseL Dela- 
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semble-t-il, de fermes isolees. L’entretien du casale est cdn- 
ditionne par la culture des terres, 

Les terres cultivees sont mesurees en carrucae, Consideree 
comme unite economique, mais valable surtout au point de 
vue administratif et fiscal, la carruca, carruga ou charrue, 
est le terme technique le plus usite en Palcstine comme me- 
sure de surface. Un autre terme en usage, mais moins re- 
pandu, est Varatrum 0 qui designe, semble-t-il, la meme 
mesure. C*est, en tout cas, la meme idee : la surface que 
peut travailler une charrue attelee dans Tespace d’une annee. 

A part ces mesures, en quelque Sorte ideales et abstraites, 
nous le verrons plus loin, on emploie dans la seigneurie une 
mesure reelle : c’est une mesure locale d’origine arabe. Elle 
est definie de la maniere suivante : Pecia terre (que) potest 
laborari et est sufficiens duobus paribus bouum in Sarraceno 
dictam peciam duarum carrucarum per unam diem (^). C’est-ä- 
dire (car cette phrase est d’une construction etrange et assez 
barbare): Tespace laboure par deux attelages, chacun com- 
prenant une paire de boeufs. Cet espaccj dont Tunite est 

viLLE, II, 603, nö 2296), de ses terres. Cf, In casali Huherti de Pazi 
(c’est ä dire Aczib de la Bible, au Nord de Saint-Jean d’Acre) Letardus 
vicecomes deditquatuor carrucatas terre et olivetum et infra casale unam 
domus, et extra ortum unum. Delaborde, n® 18, p. 46. C'est ä la 
fin du xir® siede que le mot uilla prend le sens de eite. Ceci explique 
que la traduction fran?aise de la chronique de Guillaume de Tyr 
commente le mot casale de la maniere suivante : «les vüles champes- 
tres que Ten apele casiau ». Ed. P. Paris, II, 451 (1. XXII, 22). 
En latin le mot villa n’est guere employe. 

(1) Delaborde, n® 4 (p. 27) : duo aratra terrae ; ibidem n® 8 (p. 34) : 
terra duobus aratris sufficiens ; ibid. n« 6 (p. 30) ; Köhler n° 4 (p. 8) : 
terra unius arafri. 

(2) Tafel-Thomas, II, 380 ; et ibid. : et est tanta terra, que per 
unam diem potest laborari a duobus paribus bouum ; ... potest laborari 
per unam diem per unum par bouum ; ibid. 369 : pecia terre que labora- 
tur in die una paribus bouum tribus ; ibid. 381 : potest laborari a 
duobus paribus bouum per unam diem. Nous ne pensons pas que des 
attelages de deux ou trois paires de boeufs aient exist^. Le texte 
signifie : ’un terrain labour4 par trois attelages distincts, chacun 
compos6 d’une paire de boeufs. L’unit^ est le terrain labour^ par 
une paire de boeufs. 
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donc Vespace laboure par nn attelage d'une paire de boeufs 

en un ]our, c’est precisement la carruca locale arabe. Nous 
connaissons bien son equivalent europeen : la journee ou le 
Journal. D’ailleurs nous trouvons aussi les jornatae, distinc- 
tes des carrucae dans le royaume de Jerusalem (^). A quelle 
mesure locale faut-il lier cette carruca arabe? Sans aucune 
hesitation, nous Tidentifions au faddan de Palestine et de 
Syrie, defini precisement comme cette carruca arabe (^). 

Pour completer la nomenclature des mesures employees par 
les Croises, ajoutons la carrucata graeca (®), qui nous parait 
6tre un equivalent grec du faddan, (^), outre la caballaria et 
la paraillee ou pariliata (®). La caballaria exprime, peut-etre, 
Tidee d’un attelage de chevaux, au lieu de boeufs. La pa¬ 
raillee est speciale au comte de Tripoli, et la juxtaposition 
de ce nom, dans le meme texte, avec iugerum, nous donne ä 
penser que ce mot dösigne une espece de mesure locale, comme 
le Journal, et non comme la carruca. 

On peut enfin mesurer les terres arables par la quantite 

(1) Rozi^re, 131 (n° 64); deux villages sont vendus cum duabus 

carrucatis et quinque iornatas terre. On ne voit pas dans les docu- 
ments des Croises, de distinction entre la carruca et la carrucata, 

qui dösignent deux choses differentes en Europe selon R. Grand et 
R. Delatouche, Vagriculture au Mögen Age (Paris 1950), p. 79. 
Comme on le voit dans le texte eite ci-dessus, les deux mots iornatae 

et carrucatae ne sont pas synonymes. ’ 
(2) G. Dalman, Arbeit und Sitte in Patästina, II, 48. 
(3) Regesta, 971. 
(4) A la rigueur, on peut regarder la carrucata graeca comme une 

mesure officielle byzantine. Mais il nous semble plus probable que 
ce nom designe une mesure locale analogue ä la carruca in Sarraceno 

dicta, qui est la journee syrienne. Nous n’insisterons pas sur ce 
point ; il est bien possible que cette carrucata graeca soit la zeugaria 

byzantine. 
(5) Tout s deux signal^es par M. Cahen, op. ciL, 295, n. 3, et les pa- 

riliatae signal^es dernierement par M. J. Richard, Le chartrier de 

Sainte-Marie Latine et Vetablissement de Raymond de Saini-Gilles 

au Mont Pelerin, dans Metanges L. Halphen, p. 612. Les textes ne 
sont pas assez precis pour determiner si la caballaria etait en effet 
une mesure de superficie. Il se peut que ce füt une espece de fiefs 
analogue au (peov xaovalZeglov evog de la Sidle normande. Sur la 
Sicile, voir H. Mitteis, De^' Staat des hohen Mittelalters (Weimar 
1948^), 326, 11. 38. 
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de grain semee dans une unite de surface, comme on continue 
ä le faire de nos jours dans ce pays(^), 

Essayons maintenant d’evaluer ces differentes mesures et 
d’en degager Temploi courant. 

La mesure de surface des terres labourees est donc la car- 
ruca, Un seul texte, une glose ä un document de 1195 (la 
glose elle-mßme n’est pas posterieure au xiii® siede) nous 
en donne la description. Le voici: chascun charue dot ha- 
üoir XXIV Cordes du longhe et XVI du large; et la corde dot 
havoir XVII toise du home mezaine, et insi le tout (probable- 
ment: on le tient) en la secrete du reaume de Jerusalem par 
Vasise da reaume duvant dit (^). E. Rey Ta evalue empirique- 
ment ä 31,25 ha (^); mais si Ton emploie le pied romain et 
si Ton compte 6 pieds pour une toise (^), on obtient un total 
de 37 ha. 

Cette carruca officielle (nous lui donnerons en valeur moyen- 
ne 35 ha) est avant tout une unite d’imposition, ce qui lui 
valait rhonneur d’etre conservee dans les archives du tresor 
du royaume. La carruca est basee sur la meme conception 
que le mansus europeen : la tenure ideale d’une famille. De 
fait, Marsilius Georgius parle, quelque part, d’un terrain en 
ces termes : Dicta {terra) est caruge, quem nos apellamus Ma- 
sos, infra VIII 

II est plus difficile d’evaluer la carruca locale, que nous 

(1) Pour Tepoque de Mishna et Talmud, voir S. Krauss, Talmudi- 

sche Archäologie, II, (Leipzig 1911), 175 ; G. Dalman, Pflügelänge, 

Saatstreifen und Erntereifen in Bibel und Mishna, ZDPV., XXVIII 
(1905); G. Dalman, op. dt, 48. Tafel-Thomas, II, 369 : Est (pecia 

terre) adeo magna que pro semine vult modia regalia XXYI, Cl. Ga¬ 

ren, op. dt, 295 : 4 ghirara pour une carruca, Signaions encore une 
mesure, dont nous n'avons trouv^ qu'une seule mention, l2imodiata, 

Les Chevaliers de Saint-Jean re^oivent: duas modiatas de terra labo- 

rativa et duas modiatas de vineis, Delaville, I, n® 7. 
(2) Strehlke, Tabulae Ordinis Theutonid, 31, p. 27, 
(3) E. Rey, Les Colonies franques, 448. 
(4) P. Guilhiermoz, De Vequivalence des andennes mesures, B.E.C,, 

LXXIV (1913), 267 sqq. 
(5) Tafel-Thomas, II, 368. Nous n'avons trouve qu'une seule 

autre fois mention du terme mansus, dans la donation ci-dessus (n, 1, 
ä la fin). Ce documentj est d'ailleurs assez exceptionnel dans la 
diplomatique des Crois^s, ä plusieurs points de vue. 
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avons identifiee avec le Journal et le faddan arabe. Unite 
locale, le faddan n’a pas, mcme aujourd’hui, partout la meme 
valeur. Dans les regions de montagnes : 734 (Jerusalem), 
et dans les plaines deux fois plus grande, Dans la seigneurie 
de Tyr au treizieme siede, ä defaut de donnees predses, nous 
pouvons l’evaluer approximativement. A propos de trois 
terrains, tous trois plantes d’oliviers et tous trois couvrant 
l’espace de deux de ces carrucae locales, nous voyons que 
Tun comporte une plantation de 40 oliviers, Tautre de 25 et 
le troisieme de 40 oliviers. Les oliviers ont besoin, pour 
croitre, d'un certain espace et, dans le premier cas, les oli¬ 
viers viennent d'etre plantes, ce^qui implique que Fespace 
necessaire a de calcule. Au ddut de notre siede, ^on plantait 
habituellement 10 arbres par dunam (i) (1 dunam valait un 
peu moins de 0,1 ha); il laut donc 4 dunam pour 40 arbres 
soit environ 0,37 ha 

Cette carruca arabe, que nous appellerons, pour eviter toute 
confusion, faddan, differe de la carruca officielle, non seule- 
ment par sa surface, mais aussi par son emploi technique. 
Dans les trois cas oü nous avons une description de ce fad¬ 
dan, il s’agit de cultures speciales, de plantations, et jamais 
de terres labourees. De meme la pareillee sert, comme le 
faddan, de mesure pour les cultures speciales dans le voisi- 
nage de Tripoli. Au contraire, la carruca officielle s’applique 
uniquement aux terres arables. 

Considerons maintenant l’importance des villages d*aprd 
leurs dimensions. Les chiffres connus attestent une grande 
diversite : 6, 12, .14, 20, 30 carrucae (^) respectivement; soit 

(1) A. Ruppin, Syrien als Wirtschaftsgebiet (Berlin 1917), p. 45. 
(2) C'est lä une evaluation hypothdique, dont nous ne pouvons 

prouver Fexactitude. Si Fon suppose qu'au xiii® siede, on ait plante 
plus qu'aujourd'hui sur une unite de terrain donnee, il faut amoindrir 
notre Evaluation. 

(3) Il n'est pas sans intEret de noter que B. Gu^:RARD gvaluait le 
jornalis des temps carolingiens ä 34 ares 13, c'est-ä-dire ä peu pres 
la valeur que nous donnons ä la carruca locale de Tyr. Cf. Polyptique 

de Vabbaye de Saint-Germain des Pres (ed. A. Longnon, pp. 22-23). 
Grand et Delatouche, op. ciL, 79, Fevaluent ä 1/2 ou 1/3 ha. 

(4) Nous suivons FEnumEration du texte: Homeire (p. 374); 
Mahallie (p. 327) ; Hanosie, Tollifit (p. 378). Dans le dernier cas les 
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approximativement, de 190 ä 1120 ha. Mais tout le terri- 
toire du village n’entre pas ici en ligne de compte : d’abord 
les terres de culture speciale en sont exclues. Deux raisons 
ä cela: premierement, Timpöt de culture speciale n’etait pas 
calcule en rapport avec la surface agraire, mais avec le mon- 
tant de la production ou le nombre d’arbres; deuxiemement, 
ces terres ne faisaient pas, comme les terres arables, partie 
du mansus, Si la carruca est une tenure hereditaire, ces cul- 
tures speciales participent, elles, du domaine seigneurial, soit 
affermees ä un taux monetaire determine, soit travaillees sur 
la base de la division des recoltes (champart ou complant). 

Dans la seigneurie de Tyr, trois types de cultures sont 
langes dans cette categorie speciale: les olives, les vignes, 
les Cannes a sucre; on peut leur adjoindre les zardini qui 
englobent vergers, potagers et jardins oü poussent les plantes 
particulieres ä cette region (plantes tinctoriales, par exemple), 

Jamais les plantations de Cannes ä sucre ne sont mention- 
n6es dans les terrains des casalia. Elles necessitent, en effet, 
des conditions particulieres d’irrigation, conditions qui ne 
pouvaient se trouver rernplies qu'au voisinage de Tancien 
aqueduc de Ras el-Ain (ä 5 km. au Sud de Tyr et ä 800 m, 
de la cöte) (^). II y avait aussi, in sabulo, des plantations 
d’oliviers et des vignobles. On peut ainsi situer toutes ces 
plantations: ä TOuest, le long de la mer, depuis les sources 
de l’aqueduc, se trouve Tune des plus importantes planta¬ 
tions de Cannes ä sucre, appartenant aux Venitiens et en 
partie au roi Elle s’etendait sur 8 carmcae, soit environ 
3,5 ha, limitee ä TEst par le c^lebre aqueduc. Si Ton admet 
qu’elle commen^ait ä quelque deux ou trois Cents metres du 

Venitiens possedent quatre charrues qui font 1/3 du village. Si nous 
supposons qu'il n'y a pas de diff^rence dans la qualitö du terrain, 
Tensemble du temtoire fait 12 charrues. Soafin (p. 378), Betheron 
(p. 383-384), Theiretenne (p. 373), et probablement aussi Femon, 
si nous suivons le mtoe mode de calcul que celui que nous avons 
employ4 ä Tollifit. Les numeros de pages se referent ä Tafel-Tho¬ 

mas, II. 
(1) II est superflu dlndiquer ici les descriptions de ce c41ebre aque¬ 

duc, identifi4 au Puteus aquarumviventium du Cantique des Cantiques, 
IV, 4. Chaque itin^raire m^di^val de Terre Sainte en donne. 

(2) Tafel-Thomas, II, 368. 
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rivage (passe la ligne habituelle de dunes et de sables), on 
peut imaginer qu’elle s’etirait au Nord sur une bande d’un 
km. ä peu pres, Mais on trouve aussi des plantations de 
Cannes ä sucre plus au Nord, pres des portes de la ville. 

Quant aux vignobles, on les trouve dans le voisinage im- 
mediat de la ville, oü ils etaient travailles sur la base du 
complant (^), mais on les voit egalement disperses dans quel¬ 
ques villages. 

Nous n’entrerons pas dans le detail des «jardins » voisins 
de la eite. Ils appartenaient ä differents proprietaires. Tres 
petits, ils n’ont pas une valeur economique de portee gene¬ 
rale, en d^pit de leur röle assez important dans la consomma- 
tion urbaine. 

Outre les terres arables et les cultures speciales, on ren- 
contre un autre type de terre : la gastina. Le terme est for¬ 
me sur le latin uastus, anc. fr. guaste, germ. waste, Aussi 
a-t-on voulu y voir Fidee d’espaces deserts, l’equivalent de 

Tarabe Khirba, qui tient une place preeminente dans la topo- 
nymie palestinienne et syrienne. 

Le Comte Beugnot accorde ä ce mot son sens etymologique 
de desert et observe qu’il sert aussi ä designer les espaces ur- 
bains non construits (^). H. Prutz et G. Beyer donnent des 
definitions presque identiques ä celle de Beugnot (^). Le mot 
est restreint ä son sens strictement palestinien et Syrien par 
R. Röhricht, qui considere gastina comme un equivalent de 
Khirbet (^); plus recemment, M. Claude Cahen en donne une 
definition plus nuancee : « parfois simples terres abandon- 
nees », dit-il (®), « plus souvent lieux qui, comme le constate 
explicitement un texte, avaient ete autrefois des casaux, cor- 
respondant donc, comme Ta vu Röhricht, ä ces innombrables 
lieux modernes dits Khirbet, ruine, et oü il peut d’ailleurs 
subsister quelques maisons habitees, mais qui se differencient 

(1) Köhler, n® 78, p. 79. 

(2) Lois (Recuetl des Hisioriens des Croisades), M, Beugnot, II, 
gloss., mot gastine.. 

(3) G. Beyer, dans Zeit, des deutschen Palästina Vereins, LIV 
(1939), 18 ; H. Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzüge, 330. 

(4) R. Röhricht, Regesta, glossarium, s. v. gastina. 
(5) Gl. Cahen, op. cit, 294. 
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du casal en ce que celui-ci seul est le centre de la vie et de 
Fadministration ». Le grand nombre de ces lieux ne marque 
pas la desolation du pays, «leur aboudance signifie moins 
une regression agricole que la frequence des petits deplace- 
ments, necessites par Fetat arriere de la technique, ä Finte- 
rieur d’un meme terroir». Laissant de c6te Conder, qui, 
pour quelque raison inconnue, compare la gastina ä la car- 
mcata du Domesday Book, comme « a unit of village or estate 
lands, which equals 80 acres»(^), mentionnons encore la 
definition d’E. Rey, selon lequel le terroir villageois etait 
divise en carmcae et gastinae, sur le nombre desquelles etait 
base le montant des redevances au seigneur (2). 

Toutes ces definitions, d’ailleurs peu differentes les unes 
des autres, sont sans doute valables. II est possible que 
et lä, ces terres aient ete a un moment occupees, puis aban- 
donnees, Certainement, ce sont des terrains inhabites (®), Les 
petits deplacements, ä ce stade de Fagriculture, ne peuvent 
etre mis en doute (^). Cependant ces definitions, toutes fon- 
dees sur le sens etymologique du mot, ne suffisent pas, selon 
nous, a une exacte comprehension du terme, tel qu’il est 
employe dans les documents relatifs ä la Syrie franque, 

Abordons cette question d’un autre point de vue. Dans 
le principe, la gastina est une partie du village, du casale, 
Quelquefois, eile porte un nom special, celui d’un homme, 
d’un trait caractmstique, ou encore (il en existe au moins 
un cas) un nom construit sur la racine arabe Khirbet (^); 

(1) Ernoul, ^dit6 et traduit par G.-R. Gonder, dans Palestine 
Pilgrims Text Society, IV, 58. 

(2) Les colonies franques, 241. 

(3) E. IiE.Y,Recherches geographiques et historiques sur ladomina- 
Hon des Latins en Orient (Paris 1877), 38-40 ; IV gastinae non häbi~ 
tatae. 

(4) Ge dernier cas, not^ par M. Gl. Gaben, est bien atteste par Phi¬ 

lippe DE Novare (chap. LXII) et Jean d’Ibelin (chap. CGXLVII). 
Une Commission envoyee pour mettre fin ä un diff4rend sur le bor¬ 
nage des deux possessions, doit: « regarder la tenure des deux par- 
ties et enquere des leus habit4s qui les parties tienent, ques il furent 
ancienement et que il soloient tenir, et s'il sont translate et remue 
d^une place en autre» etc. 

(5) DelaVIELE, Les archives, n® 87 (p. 193): une gastine s'appelle 
Kärhet el Ezairac. 
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mais c’est lä l’exception, et la plupart du temps, eile n’a pas , 
de nom propre, Les limites de la gastine sont celles du ca- 
sale (^). Elle en est un appendice et une dependance. 

Or, quelles sont ses fonctions? C’est ici, nous semble-t-il, 
le point decisif. La question ainsi posee, il faut distinguer 
deux types de gastinae: 

ä) Celles qui se sont detachees de casalia; elles sont rela- 
tivement rares. 

b) Celles qui ont garde leur Statut originel. 

Les premieres, ayant ete detachees du casalcy sont devenues 
terres arables cultivees, et par lä meme ont perdu leur Statut 
de simple dependance sans obligations prppres. Elles sont 
desormais mesurees en currucae, officielles comme toutes les 
terres arables du casale, pour les besoins fiscaux, Quelque- 
fois, elles formeront meme des unites administratives auto¬ 
nomes (2). Heureusement pour nous, il arrive que ces ter- 
rains, malgre leur changement de Statut juridique, et leur 
fonction economique, gardent leur premiere appellation de 
gastines. 

Les gastines de la deuxieme categorie, gastines proprement 
dites, sont, en principe, non cultivees, et tres rarement habi- 
tees. La premiere question qui se pose est celle de leur fonc¬ 
tion economique: sont-elles vraiment en dehors de toute 
utilisation productrice? Nous n’hesitons pas ä repondre ne- 
gativement, et ä leur assigner une fonction de premier ordre 
dans la vie du village, la fonction de prairie et päturage. 

On n’a pas oublie ce que disait F. W. Maitland ä propos 
des comptes du Doinesday Book: « Les terres arables impli- 
quent l’existence de päturages. Ce n’est pas lä une theorie 

(1) Tafel-Thomas, II, 371. Casale Batiole cum suis gastinis et 

pertinencijs Omnibus ; de quibus guastinis que dicto casali pertinenU 

una vocatur Mensara, que est in monfana versus orientem ; quae uuas tina 

et casale firmat in summitate montane. Ibid. : Firmat versus austrum 

{casale Gaifitha) in una guastina que nominatur Mensore et est casalis 

Batiole. 

(2) Par exemple Delaviele, Les archives, n® 32, p. 117 : Dono 

eciam eidem Hospitali gastinam de Meois cum suis pertinentiis Omni¬ 

bus. Ibid, n® 28, p. 111 : Hec collis est de pertinentia Gastine Putei 

(prfes d'Antioche). 

Byzantion XXII. — 3. 
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juridique, c’est un fait physique. Un paysan ne peut avoir 
des terres arables ä moins de posseder des droits aux pätu- 
rages 0 ». Or, on chercherait vainement dans la relation de 
Marsilius Georgius, pourtant si detaillee, trace de päturages. 
Des lors, de quoi vivaient les animaux du village? Des pres? 
On n’en trouve pas plus de traces dans cette relation. D’ail- 
leurs les pres proprement dits sont en Orient chose presque 
inconnue dans Teconomie paysanne, avant les temps mo¬ 
dernes 0. Le climat et le niveau de l’agriculture les rendent 
inutiles, un simple päturage suffisait, et c’est bien, ä notre 
avis, le role de la gastine. Elle correspond parfaitement aux 
hermes, vastes, gastes, gastines europeennes, « terres incul- 
tes et vagues oü se nourrissent les troupeaux» 0. C’est 
d’elle que vivent les animaux de labour et le betail des villa- 
ges, et cela lui confere une importance particuliere, en cette 
region cotiere oü nulle foröt ne peut leur servir de päture. 
Parce que les gastines sont des päturages, rien d’etonnant 
ä ce que des villages puissent avoir des gastines communes 0. 
De möme, rien d’etonnant ä trouver dans ces gastines des 
traces d’habitation et meme de culture ephemere de plantes 
et legumes, comme Tatteste dans un cas la toponymie lo¬ 

cale 0, 
Nous nous rendons compte que c’est la, en grande partie, 

un argumentum ex silentio, mais si Ton songe aux besoins de 
Fagriculture, si Ton songe ä l’analogie europeenne, analogie 
fondee non sur une imitation, mais sur les exigences memes 

(1) F.-W. MAiri^ANnfDomesday Book and begond (CamhTidge 1921), 
389. 

(2) On les trouve pourtant sur le domaine royal mamelouk en 
figypte et en Irak, oü ils servent ä Tentretien de la cavalerie du roi 
et de ses emirs. Nous remercions notre ami, M. D. Ayalon, pour ce 
d6tail que nous lui devons. On trouvera une description de ces pres 
dans son etude, ä paraitre prochainement, sur les Mamelouks. Des 
prös de faible superficie sont mentionn^s dans le voisinage de Margat 
et Tripolis. Delaville, I, 313 et 315, n® 457, 458. Ge sont lä de tres 
rares exceptions. 

(3) R. Grand et R. Delatouche, op. cit, 298 sqq, 

(4) Cf. Delaborde, n® 15 et 32. 

(5) Les gastinae ducasale Maharone portent des noms significatifs : 
Mezarha = mazra'a = champ ensemence; Mezara de Zote = champ 
d'oliviers ; Bisilie = bazilia = les pois. Tafel-Thomas, II, 371. 
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de la vie agraire en tous lieux, il nous parait que notre Inter¬ 
pretation est acceptable. D’ailleurs nous voulons attirer l’at- 
tention sur un fait significatif: dans les formules de dona- 
tions de terres, chaque fois que sont enumerees les periinen- 
tiae d’un casale, on trouve parmi elles, soit des pascua^ soit 
des gastinae; il est tres exceptionnel de les trouver reunis Q-), 
Ne faut-il pas conclure que dans l’esprit des ecrivains du 
XIII® siede, les gastinae et les pascua daient synonymes? 
Enfin, dans un document, conserve, malheureusement, en 
registre seulement, nous lisons: « Vente faite..,, d'une gastine 
ou paturage nomme Daudenit» (2). Nous ne doutons pas que 
recrivain ait lu, dans Tacte original; gastina vel pascmim, 

La question que nous abordons maintenant est la suivante : 
quel Statut juridique faut-il assigner ä ces dependances villa- 
geoises? Nous pensons que les gastines, comme leurs equi- 
valents europeens, sont des communaux. En employant ce 
mot, nous ne voulons pas dire qu’une theorie juridique a 
assigne aux villageois la co-propriete ou la propriete corpo- 
rative de leurs päturages; ce que le mot implique, c’est le 
droit d’utiliser en commun le paturage pour le betail, droit 
enracine, qu’entraine la seule possession de terres arables dans 
le village (®). La Situation ne pouvait guere dre tres diffe¬ 
rente de celle qui existait au meme moment en Europe. 
Sans doute un dominium eminens fut-il reclame par les Sei¬ 
gneurs des villages, En fait, nous voyons le roi et les Veni- 
tiens diviser entre eux la propriete des gastines appartenant 
ä un casale, qui est leur propride commune (dans la Propor¬ 
tion ordinaire de 2/3 au roi et 1/3 aux Venitiens) (^). Mais de 
quoi s’agit-il? La gastine etant quitte de toute imposition, 
il ne peut s’agir que d’une reconnaissance theorique, d’une 
proclamation de leur souverainete. Or, au-dessous de cette 
souverainete, les paysans jouissent de la päture. Cette jouis- 

(1) Nous en avons trouve seulement un cas : Delaville, II, 673, 
2482 ; mais nous n'osons affirmer que c’est le seul exemple. 

(2) Delaville, II, 190, n° 1473. 

(3) Gf. L. Verriest, 1 nstitutions medievales, I (Mons et Frame¬ 
ries 1946), 47. 

(4) Tafel-Thomas, II, 376 : Est aliud casale... eius feudi, quod 
vocatur Maharona cum guastinis,,. Et de dicto casali habet tertiam par- 
tem cum dictis vastinis ; et due partes sunt regis. 
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sance, pour ne pas employer le terme de possession, n’est 
divisee legalement, ni entre les tenanciers et le Seigneur, ni 
entre les tenanciers eux-memes. Naturellement on n’a de 
cela, ä part la reclamation theorique de la souverainete sei- 
gneuriale, nulle preuve decisive. N’oublions pas cependant 
que dans TEurope du xm® siede, on trouverait difficilement 
un texte legal, on chercherait vainement une theorie juridique, 
definissant le Statut des päturages comme communaax; seuls 
le laissent entendre plus tard les conflits entre paysans et 
seigneurs- Or, meme dans ce cas, nous ne saurions dire si les 
communaux sont la consequence d’empidements sur le do¬ 
maine seigneurial, concession seigneuriale, ou un debris d’an- 
cienne propriete collectivew 

Resumons: Les gastinae sont des paturages, et comme 
telles, eiles font partie integrante du terrain villageois. Sans 
elles, on ne saurait imaginer une communaute agricole vivant 
normalement. Et c’est precisement la communaute qui a la 
jouissance de ces terres non cultivees: Tindividu lui-meme 
est-il limite dans sa jouissance par la quantite de terres ara- 
bles qu’il tient, ou encore par la quantite de bdail qu’ii pos- 
sede? Ce sont lä des questions auxquelles nous ne pouvons 
repondre. 

II est naturel de se demander ici si les communaux existent 
dans le monde oriental. Leur existence corroborera notre 
Interpretation des fonctions et Statut des gastinae, parce qu'il 
est plus vraisemblable de voir dans les communaux une in- 
stitution anterieure ä Tariivee des Croises, et perpetuee apres 
la conquete, que de la supposer une creation des conquerants. 

Dans la loi islamique, la notion de communaux, est, en 
quelque Sorte melee ä la notion de terres non cultivees ou 
abandonnees. On y trouve deux types principaux de ce 
genre de terres. Ce sont d’abord les communaux, au sens 
etroit du mot, designant toute terre d’usage public ; voies, 
aires ä battre, carrefours. On les appelle matrüka, mot dont 
la signification exacte est: terrain abandonne. On peut en 
öutre y englober les terres inaptes ä la culture ou kharäb 
^meme racine que khirba) et, dans certains cas, les forets 
(his ou hirs) Q). En second lieu, la loi islamique suppose toute 

(1) G. Dalman, Op. ciL, II, 38. Le mot tarika (s'C^) est defini dans 
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terre inculte terre abandonnee, et par cela meme terre sans 
proprietaire. Ce sont les terres mauat, les terres mortes, qui 
peuvent, par un processus analogue ä Vadprisio europeenne, 
etre converties en propriete (^). Mais precisement les terres 
avoisinant les villages (comme nos gastines), ne peuvent deve- 
nir propriites particulitres, ni par mise en culture, ni par au- 
torisation d’un pouvoir public, quel qu’il soit: eiles doiuent 
demeurer des communaux, domaine d'usage puhlic 0. 

Que nos gastines entrent dans Tune ou Fautre categorie 
de ces communaux de droit musulman, ne peut etre mis en 
doute. Les Croises avaient donc, selon toute probabilite, 
trouve ces gastines ä la jouissaace collective des paysans et 
ils les laisserent ainsi. Pourtant, il y eut. un changement. 
Dans rEtat musulman, la souverainete des terres qui n’avaient 

Lane's lexicon (mot ilji p. 305), comme : «a meadow the depasturing 

of which has been neglected, or pasture land where people have pas- 
tured their beasts, either in a desert or upon a mountain, and of which 
the beasts have eaten until there remain (only) some relics of wood. » 
La matrüka parait etre analogue au marechaix en Europe. 

(1) Les differentes ecoles de Droit musulman sont en d^saccord 
sur la question de savoir s’Ü faut un don formel ou une confirmation 
formelle de la part de Tfitat ou du prince pour cette adprisio. L'ad- 
przsio de ces terres. porte le nom significatif de : hiaa, c'est-ä-dire 
retour ä la vie des' terres mortes. Cf. Abou l'Hassan al Mauardi, 

Livre des preceptes de gouvernement (xi® si^cle), XVII, dans Worms, 

Recherckes sur la consiitution de la propriete territoriale dans les 
pays musulmans (Paris 1846), 184 (texte arabe), 197 (texte fran^ais). 

(2) Ibrahim el Halabi, Moutkala al Abhoura ( <( Les confluents 
des mers »), chap. V, traduction de D'OnsoNy Tableau gineral de VEm¬ 
pire ottoman, IV, 122 sqq., reproduite par Worms, op. cz7., 91 : on 
ne doit pas permettre de cultiver une piece de terre vague imm4diate- 
ment contigue ä des terrains productifs, vu qu’il faut laisser un es- 
pace süffisant pour Tusage des troupeaux ou le depot des r4coltes des 
autres propri4taire_s. Cf. Kha3.il ibn Ishak, Precis de jurisprudence 
musulmane, selon le rite maUkite, trad. frang. par M. Perron, t. V 
(Paris 1853), 23 ; L. Cardon, Le rigime de la proprieti fonciere en 
Syrie et au Liban (Paris 1932), p. 82 : «les terres du domaine public 
(metroukes) dont la jouissance consacr4e ä un but d'interet general 
fait Tobjet d'un droit collectif (places publiques, päturages, coupes 
de bois, etc.)» Cf. EI. A. R. Gibb and H. Bowen, Islamic Society and 
the West^ voL I: Islamic Society in the 18th Century (Oxford 1950), 
p. 236, 
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pas subi le processus de feodalisation (^), etait demeuree k 
l’fitat ou au prince, meme quand cette souverainete etait 
limitee par des droits de jouissance paysanne. Dans la mesure 
oü les relations feodales interviendront, ces droits seront 
devolus aux nouveaux possesseurs des droits souverains. L’ex- 
tension des influences feodales dans notre pays, ä la veille 
des Croisades, est pratiquement inconnue, mais on reste sur 
un terrain sür en supposant que, par Tintroduction des insti- 
tutions feodales par les Croises, ces droits ont ete automati- 
quement devolus aux seigneurs justiciers du royaume, qui 
sont desormais les successeurs legaux de Tautorite souveraine 
dans leur ressort. 

Ce n’est lä qu’une hypothese, mais un texte juridique du 
XIII® siede montre qu’elle donne effectivement les lignes ge¬ 
nerales de Tevolution. Notre source d’information est un 
chapitre de l’ouvrage de Philippe de Novare et un chapitre 
correspondant de Touvrage de Jean d’Ibelin (^). II s’agit 
d’une division de terres entre deux seigneurs. II faut proce- 
der ä un bornage des terres, l’ancienne division dant oubliee 
ou n’ayant jamais ete execut^e. 

« Mais tout avant », dit Philippe de Novare, « doivent estre 
les devisors certefi^s que les parties marchissent ensemble; 
car s’il y a leu gaste, ou terre que Ton apele vaselico, qui est 
dou seignor, la doit sauver au seignor tout premier». Jean 
d’Ibelin repete la meme phrase, en changeant la fin. « Car», 
dit-il, « ce il y a leuc gaste que Ton appelle chemin reau qui 
est dou seignor Ton le deit sauver au seignor tot premiere¬ 
ment ». L’^rudit editeur, le comte Beugnot, a interprete ce 
paragraphe de la maniere suivante : « Nous pensons que pour 
avoir la le?on veritable, il faut rapprocher les deux textes 
et lire: «leuc gaste (terre inculte)/chemin reau ou terre que 
l’on appelle vaselico, qui est dou seignor ». On comprend. 

(1) Voir Texcellente mise au point de Cl. Gaben, Les liens de di- 

pendance et les sociites en Europe orientale, ä Byzance et en pays mu- 

sulmans, dans les Rapports du IX^ Congres international des Sciences 
historiques, (Paris 1950), p. 464 sqq. 

(2) Philippe de Novare, chap. LXII, dans Lois (^d. Beugnot), 

I, 533, et Jean d'Ibelin, chap. CCXLVII, ibid. p. 395. 
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en effet, pense-t-il, que ces trois especes de terres faisaient 

limites par elles-memes Q). 
Nous doutons de la justesse de cette Interpretation. La 

question n’etait pas de connaitre les limites, mais de sauve- 
garder les droits du seigneur justicier, parce que toute terre 
non cultivee etait sa propriete ou dans sa souverainete im- 
mediate, Mais en indiquant cela, les deux juristes nous mon- 
trent aussi d’oü les Croises ont tire ces notions. Ils nous 
montrent en effet un etat de choses pre-feodal: « chemin 
reau.... qui est dou seignor» — quelle juxtaposition signifi- 
cative ! Faut-il Interpreter « seignor » comme « chief seignor », 
et en inferer que « seigneur » = « roi »? II n’y a aucune rai¬ 
son de le croire; pareil cas pouvait venir devant la cour 
d’un des barons du royaume aussi bien que devant la cour 
royale; dans les deux eventualites, on procedera de la 
meme fagon, dans les deux eventualites il y aura Tinteret 
seigneurial ä sauvegarder. La notion du chemin reau n’est 
donc pas une creation de la feodalite croisee, on peut la re- 
garder comme un legs d’une epoque precedente, On a vu 
qu’un legs en cette matiere pouvait bien avoir ete transmis 
de Tepoque musulmane, Cependant, en comparant Philippe 
de Novare avec Jean d’Ibelin, nous arrivons ä une autre 
conclusion. Le comte Beugnot, en reunissant « leuc gaste, 
chemin reau, ou terre que Ton appelle vaselico, qui est dou 
seignor » a exprime l’opinion qu’il y avait trois types diffe- 
rents de terres. En fait, Philippe de Novare et Jean d’Ibe- 
lin parlent de deux types seulement: les lieux « gastes » et 
un autre type, qui est appele par Jean d’Ibelin « chemin 
reau » et par Philippe de Novare « vaselico ». Or, c’est preci- 
sement ici qu’il faut faire une equation! Vaselico, suggerons- 
nous, n’est autre chose que ßaaihxog ou plutot ßaatKinr} yfj, 
la terre royale, parfaitement rendu en fran^ais par chemin 
reau, Par consequent, c’est lä une conception byzantine qui 
a survecu ä la domination arabe sans grande difficulte, parce 
qu’elle a trouve chez les Musulmans des notions presque iden- 
tiques. On pouvait se demander si le mot vaselico ne vise 
pas specialement l’ile de Chypre, oü les traditions byzantines 

(1) Lois, I, 533, note a. 
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etaient de date tres recente. C’est bien possible, mais remar- 
quons que Texpression chemin reau est aussi employ^e par 
rauteur du Livre des Assises des Bourgeois qui fut redige 
ä Saint-Jean d’Acre et vise seulement le royaume du conti- 
Hent, et non pas File des Lusignans, 

En resume, tels nous apparaissent les villages de la seigneu- 

rie de Tyr. 
Toujours exigu, voici le casale, au milieu des terres culti- 

vees, les arables, les oliveraies, les vergers et les vignobles 
plantes partout oü le permet le soL Une tres petite partie 
est d’ordinaire possession seigneuriale : les oliveraies, les vig¬ 
nobles, les plantations de Cannes ä sucre. Ces dernieres, selon 
les conditions du sol, completement coupees des tenures vil- 
lageoises. Nulle trace de terres arables ordinaires apparte- 
nant ä un domaine seigneurial. Ce fait seul suffirait ä expli¬ 
quer l’aspect de « communaux» inherent ä ces terres non 
cultivees qui entourent les villages, les gastines. 

V. — Les habitants, leurs possessions. 

L’importance variable des terres appartenant aux villages 
annonce une variMe parallele dans le peuplement. Les chif- 
fres que nous possedons sont les suivants : villages de trois, 
cinq, huit, dix-huit et trente-six familles (2). Ces chiffres sont 
bases sur cette hypothese que les noms des paysans men- 
tionnes dans les documents sont les noms des chefs de fa¬ 
milles dans les villages. 

(1) Lois, II, 197. Assises des Bourgeois, chap, CGLXI. Remarquons 
que Philippe de Novare designe les autres etablissements d'usage 
public, comme les rues et les marches, par Texpression : chambre dou 

Seigneur. Philippe de Novare, cap. LXXVII (Lois, I, 549). 
(2) Ce sont les villages suivants; Homeire (p. 374); Dairram 

(p. 375) — ici Ton trouve un p^re, ses trois fils et son frere ; nous 
supposons que les fils sont aussi peres de famille. Soafin (p. 375) ; 
Bethoron (pp. 383-384) ; Theiretenne (p. 373) — ici, dans le tiers 
v^nitien, on trouve 12 familles. Comme il n'y a aucune raison d’en- 
visager une diff^rence entre la division du sol et celle de la main 
d'oeuvre disponible, on arrive ä un total de 36 familles. Les num^ros 
des pages se r^ferent ä Tafel-Thomas, II. 



UNE SEIGNEURIE CROISEE AU XIII® SIEGLE 41 

Combien de membres chaque famille pouvait-elle compter? 
II y a peu de sources d’information ä ce sujet, mais celles 
que nous possedons montrent une difference prononcee, entre 
la famille d’agriculteurs du xiii^ siede et la famille arabe 
moderne avec ses nombreux enfants: dans le village de Hob- 
delemen Q-) il y avait trois enfants par famille, ä Maharona, 
une famille comportant un fils, deux familles, deux fils cha- 
cune, une autre dnq 0 : ä Bethoron, une famille comptait 
deux enfants, et deux autres familles deux enfants chacune (^), 
Ces familles semblent donc avoir de extremement reduites. 
On peut supposer que les documents mentionnent seulement 
les enfants les plus jeunes, ceux qui n’ont pas encore quitte 
le foyer; ou encore ceux, plus ägd, qui sont demeures aupres 
de leurs parents. Les documents ne parlent pas de ceux qui 
sont partis (^); aussi ne pouvons-nous pas tirer de conclu- 
sions fermes quant a Timportance des familles (^), 

Notons encore que, quelquefois, les enfants non seulement. 
demeuraient avec leur pde ä la ferme, mais, apres sa mort, 

(1) Ibi±, 375. 
(2) Ibid., 373. 
(3) IMd,, 383-384. 
(4) Ainsi pourrait-on, peut-dre, expliquer la diffdence entre la 

famille arabe ancienne et la famille arabe moderne. Mais surgit alors 
une difficulte : cette explication suppose, pour les serfs, la possibilite 
de se deplacer ; ils daient cependant, en principe, adscripti gle- 

bae. Cf. ci-dessous, p. 57, n. 3. Remarquons en passant que les 
sources de la jurisprudence font ordinairement usage du terme 
üilain pour designer la Position de la population indig^ne ; on trouve 
rarement le mot serf. D’autre part, les sources juridiques parlent de 
sewi, La question dans son ensemble meriterait une etude spdiale. 
Les enquetes de L. Verriest pour LEurope septentrionale font prendre 
une conscience plus nette du probleme pose par ces differences juri¬ 
diques. Une 4tude de ce genre, portant sur le Royaume de Jerusa¬ 
lem, pourrait avoir la plus grande importance, en montrant precis4- 
ment quelles notions les Crois^s apporterent de TEurope ä la fin du 
XI® et au commencement du xii® siede. 

(5) Le meme Probleme sc pose en Europe. Pour Tepoque carolin- 
gienne, cf. M. Bloch, Les invasions, occupation du sol et peuplement, 

Annales, 1945, pp. 13-28. Et cf. le r4sum4 magistral de la question 
par C. CiPOLLA, J, Dhondt, M. Postan et P. Wolff, Anthropologie 

et demographie : Mögen Age^ Rapports du IX^ Congres international 

des Sciences historiques (Paris, 1950), 56 sqq. 
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continuaient conjointement ä la tenir. C*est ainsi que nous 
voyons tel paysan « et son frere » mentionnes comme habi- 
tants d’un village (^) : il n’y aurait aucune raison de les 
citer SOUS cette forme s’ils ne possedaient une ferme ä eux 
deux, en accomplissant droits et devoirs comme une seule 
unite administrative et comme une seule famille. 

Examinons maintenant le rapport entre le nombre de fa- 
milles d’un village et le terrain mis ä leur disposition. On 
Ta vu plus haut, le terme de carruca est identique au terme 
europeen mansus : c’est-ä-dire une ferme avec la quantite 
de terre süffisante ä Tentretien d’une famille. La carruca 
demeura-t-elle Tunite ideale pour une famille, ou bien mani- 
festa-t-elle, comme son equivalent europeen, une tendance 
ä s’ecarter de cette conception originelle? 

Quelques villages nous sont connus en detail, et ce que 
nous savons de Bethoron est particulierement instructif. II 
y avait lä quinze carrucae appartenant ä Tarcheveque de 
Tyr, et cultivees par les villageois : une carruca par famille, 
sauf pour le Prevot, qui en avait deux. Mais le cas est excep- 
tionnel. Ainsi, dans la partie venitienne du m^me village, 
cinq carrucae etaient aux mains de trois familles {^). A Theire- 
tenne, trente-six familles cultivaient trente carrucae, 29 ha 
environ par famille (®). (Ce dernier calcul est base sur cette 
donnöe th6orique que la division des familles entre le domaine 
royal et celui des Venitiens etait en proportion de la division 
des terres : un tiers aux Venitiens, deux tiers au roi). Dans 
la partie venitienne du village de Femon, chaque famille 
possedait environ 57ha (^). A Homeire, il y avait deux car¬ 
rucae (environ 70 ha) par famille (^); ä Soafin, environ 
100 ha («). 

Donc les chiffres variaient considerablement de village ä 
village. Sauf dans le cas de Theiretenne, la carruca n’est pas 
restee l’unite d’economie familiale. En moyenne, une fa¬ 
mille possedait plus d'une carruca. 

(1) Tafel-Thomas, II, 375. 

(2) Ibid., 383. 

(3) löid., 373. 

(4) Ibid,, 378. 

(5) Ibid., 374. 
(6) Ibid., 378, 
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II serait imprudent de tirer de ces donnees de plus amples 
conclusions. Y avait-il, par exemple, des differences dans les 
possessions de chaque famille? Nos materiaux ne nous four- 
nissent aucun moyen de repondre ä une pareille question. 
Notre calcul montre uniquement la relation theorique entre 
le nombre des familles dans un village et la quantite des 
terres qui y sont labourees. 

C’est ä Bethoron seulement que nous savons d’une ma- 
niere exacte combien une famille possedait en realite, Or, le 
cas de Bethoron est encore interessant a un autre point de 
vue: quand une nouvelle distribution de terres y a lieu 
(tel le partage, par Tarcheveque de Tyr, des terres reprises 
aux Venitiens), l’operation s’effectue ä raison d’une carraca 
par famille. Et ceci montre bien que les variations relevees 
dans Tetat reel des possessions paysannes correspondent, non 
ä un changement dans les conditions de l’economie ou du 
sol, mais, selon toute probabilite (nous reviendrons plus loin 
sur ce point), a des changements d’ordre demographique. 

VI. — Methodes de culture. 

Le Principal objet, dans la ferme paysanne, etait la pro- 
duction des cereales, base de Teconomie et de Talimentation. 
Les documents montrent une seule et unique methode de 
culture, commune ä tous les terroirs de la seigneurie. On a, 
dans la relation de Marsilius Georgius, trois descriptions de 
cette methode, mais la langue dans laquelle elles sont redi- 
gees est, pour le moins, obscure, et necessite quelques expli- 
cations. 

Voici ces descriptions. Au sujet du village Bathiole : 

Seminantur annuatim inter granum et ordeum novem modiis 
et insuper est tante sufficiens que remanet pro sequenti anno 
seminanda quam appellant garet; in qua seminant in parte 
legumina iusta modium unum pro qualibei carruca Q), 

(1) Tafel-Thomas, II, 371. 
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Au sujet du village de Mahallie: 

Et quelibet caruca seminatur IX modiis inter fmmentum et 
ordeum et postquam seminauerunt, habent tanta terra, qmm 
appellant garet, que effieitur mazaticha pro sequenti anno; 
in qua seminant legumina iusta modium unum pro qualibet 

caruca 0). 

Et au sujet de Theiretenne : 

Et seminatur quelibet carruca IX modiis. Et de terra, que 
effieitur Mazadica pro alio anno, quod ipsi appellant garet, 
seminant in parte huius garetti cum legumina quasi modium 
pro qualibet carruca 

Quelle est la forme de culture ainsi decrite? E. Rey et 
H. Prutz ont dit qu’il s’agissait d’un assolement triennal. 
Mais ils ne se sont pas arretes ä la signification meme des 
mots; et les historiens qui les ont suivis ont admis cette opi- 
nion, Sans pousser plus loin leurs investigations (®), 

Cette description d’un assolement triennal par Marsilius 
Georgius n’est qu’apparente. Car si, au pied de la lettre, eile 
se pr^te ä pareille interpr6tation, il faut considerer que Mar¬ 
silius n’est pas precisemeiit un type d’« humaniste » du xiii® 
siede, et ce sont les mots techniques, la realite agricole qui 
doivent nous guider. A partir des descriptions donnees ci- 
dessus, nous suggerons le Systeme suivant; 

On divisc les terrcs en deux soles : Tune destinee aux ce- 
reales d’hiver, froment et orge, Tautre devant rester en ja- 
chere. De cette dernide, une partie est labouree et semee 
de legumineuses, l’autre reste vraiment en jachere. 

Revenons-en maintenant ä ces deux expressions: gemet et 
mazatica; et d’abord garet 

On trouve le mot en latin medieval, et aussi dans nombre 

(1) Ibid., 372. 
(2) Ibid., 373. 
(3) E. Rey, Les colonies iranques, 240 : «I/assolement parait avoir 

<^tc triennal; la premiere annee la terre etait sem^e en grains, la se- 
conde eile etait garet et la troisieme mazaticha ou mazadica et culti- 
\€e alors en plantes legumineuses. » Cest seulement M. Cl. Gahen, 

Op, ciL, 292, qui a note, en meme temps que nous, qu’il s’agissait 
d’un assolement biennal. 
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de dialectes romans; il signifie : terre sans Vegetation, terre 
vierge, champ apres la moisson, terre inculte, jachere. Le 
mot vient du latin uervactum, jachere (^). Observons que, 
bien qu’appele garet, notre terrain est partiellement tra- 
vaille et seme de legumineuses. 

Marsilius Georgius voit dans ce mot garet un mot du pays, 
donc un mot frangais; par contre, de notre troisieme citation 
il ressort clairement que mazadica est sa propre expression, 
c’est-ä-dire une expression italienne, et le sens du mot n’est 
pas tres eloigne de celui de garet. 

Nous suggerons que ce mazaticha ou mazadica est Titalien 
maggiatica, qui est defini comme «terreno lasciato a maggese ». 
L’adjectif maggese a une double signification ; il peut de- 
signer: (a) les produits agricoles du mois de mai: foin, cer- 
tains fruits; (b) une terre laissee en repos comme jachere, 
ou travaillee en mai pour ‘etre semee ä la saison prochaine : 
novembre ou l’annee suivante. Dans ce sens. Du Gange 
donne une forme latine (Mont Cassin) magisia 

(1) Du Gange, s. vv. garrlcae, garricus, garratum, garachium, et 
dans son glossaire d'ancien franpais, s. vv. garet, garatier, garet, gar- 

rigue. Godefroy, s. vv. garet, garete. Isidore de Seville, Etymalo- 

giae (Oxford 1911), XVII, 2, 5 ^crit: Vervactum dictum quasi vere 

actum id est verno aratum. Il faut, semhle-t-il, comprendre : terre 
labouree au printemps apres avoir ete en jachere pendant thiver. 
On se demande si cette etymologie est bien fondee. Du Gange ex- 
plique garricae — terrae incultae, mais garricus — ager pascuus ab 

Occitano garric — Hex. Sans aucune competence en cette matiere, 
nous nous permettrons de reniarquer qu'en arabe, le mot jarid ou 
jirad veut dire : terre d4pouill4e de ses plants. Cf. Lane's Lexicon, 

au mot Ce mot se trouve en h^breu sous la forme grid~ 

et veut dire ; terre seche, terre qui n'a pas regu de pluie. 
(2) Vocab. degl. Acaä. della Crusca, 5^ ed, (1905), s. vv. maggiatica, 

maggiatico, maggese. Tommaseo-Bellini, s. v. maggese : « Gampo o 
terreno, che si lavora nel maggio, e talora anche prima, e si lascia 
senza seminarlo sino a novembre o alb anno prossimo, per dar riposo 
alla terra, distruggese le male erbe, etc ». Cf. Du Gange, s. v. novale : 
noDalis terra, quae anno cessat, vel quae de novo ad cultum redigitur, 

et le meme sens : magisca. En France, on trouve le mot 'magisca, 

par exemple dans le Polyptique de Vabbaye de SainUGermain-des- 

Pres et dans le Cartulaire de SainPPere. B. Guerard Fa explique 
(dans les Prolegomenes) comme « charroi du mois de mai», mais c’est 
lä le sens derive, le sens original etant bien; travail du mois de mai. 
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Maggiatica etant jachere, rien d’etonnant a ce que ce mot 
soit, pour Marsilius Georgius, synonyme de garet Mais, et 
c’est ce que nous tcnterons de demontrer plus bas, cette 
analogie de sens n’est valable que sur un seul point, 

Essayons maintenant de reconstituer le travail des terres 
arables d’apres nos textes, et aussi en utilisant la connais- 
sance de la technique agricole actuelle dans nos pays. Toute 
Teconomie est basee sur les recoltes d’hiver. Les labourages 
commencent avant les pluies, vers la mi-novembre ; le travail 
s’appelle alors le «labourage pluvieux», herat sitani 0; puis, 
(suivant notre texte et en accord avec la pratique actuelle) 
une Partie de la terre est semee, d’abord de ble, puis d’orge. 
L’autre moitie, ou plus exactement Tautre partie, car mal¬ 
heureusement nous ne connaissons pas le rapport de Tune 
ä Tautre, est egalement labouree et preparee pour les se- 
mailles de legumineuses; les Arabes Tappellent kutani. Les 
legumineuses qu’on y plante sont probablement les memes 
qu’aujourd’hui: feves, lentilles, ers (karsena), gesces (gal- 
benä), vesces (bikia). 

Selon notre texte, cette sole n’est pas entierement semee ; 
une bande de terre est gardee ä part et laissee en complete 
jachere, garet, jusqu’au printemps suivant. 

Sur ces champs semes de cereales et legumineuses d’hiver, 
il n’y aura aucune autre culture, pendant l’annee agricole, 
car la recolte en sera posterieure aux semailles de la recolte 
d’ete. Une fois la recolte d’hiver faite, cette partie de la 
terre restera donc en jachere jusqu’aux semailles de l’annee 
suivante. 

Quant ä la bande de sole laissee en jachere, la terre en sera 
Sans doute labouree, comme le montre le nom maggiatica, 
au printemps, vers mars. Marsilius Georgius, habitue aux 
methodes italiennes, a utilise Texpression de «travail du 

(1) De r^nonne litt^rature qui concerne Pagriculture des fellahs, 
retenons l'ouvrage monumental de G. Dalman, Arbeit und Sitte 

in Palästina, t. I (Gütersloh, 1928), 261 sqq. et 400 sqq. ; les recher- 
ches approfondies de A. Rupin, Syrien als Wirtschaftsgebiet (Berlin 
1917), 67 sqq. ; le r4sume commode de J. Elazari-Volcani, The 

fellcdi's farm, trad. de Thebreu (Tel-Aviv 1930), et Tetude tres pous- 
see de Z. Abramowitz et J. Gelfat, La ferme arabe en Palestine et 

dans le Proche Orient (en h^breu), Tel-Aviv 1944. 
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mois de mai», mais ce travail, sous nos climats, s’effectue 
deux mois plus tot; en arabe, ce sont les « travaux du prin- 

temps », kerah rabi, 
Une question se pose: cette terre est-elle alors seulement 

labouree, pour preparer les semailles de novembre; ou est- 
elle egalement semee, en vue d’une moisson d’ete? Rien, 
ni dans la description du travail, ni dans les redevances en 
produits agricoles des paysans, ne prouve la realite de ces 
moissons d'ete. Nous croyons cependant qu’elles oiit existe. 
Le revenu de la moisson d’ete est, en fait, minime ; mais 
celle-ci vaut en ce sens qu’elle est indispensable au bon etat 
du terrain pour la grande recolte d’hiver: par eile est main- 
tenue Thumidite du sol et, surtout, sont detruites les mau- 
vaises herbes. La terre est alors prete ä produire le froment 
II serait donc bien etonnant qu’on n’ait pas seme Tete, sur¬ 
tout dans la region de Tyr, qui ne souffre pas d’un exces de 
secheresse. 

Enfin,il y a aumoins un argument en faveur de notre Inter¬ 
pretation. Dans la liste des revenus que les Venitiens tirent 
de leurs possessions urbaines ä Tyr, on trouve parmi plu- 
sieurs monopoles: Item ex oleo Sussimini recipifur pro eins 
appalto CLX his 

Ainsi on vendait Thuile de sesame ä Tyr; or, le sesame est 
precisement une culture d’ete. Tune des plus importantes, 
et on le seme surtout dans des terrains pas trop secs, tels 
qu’on en pouvait trouver dans la seigneurie de Tyr. De nos 
jours, on voit lä des champs semes de simsim (3), outre d’au- 
tres cultures d’ete : pois chiches {hummus) et les deux sortes 
de dura (beda et safra), c’est-ä-dire le sorgho et le mais. 
Peut-etre en etait-il de meme au xiii® siede. 

Nous n’affirmerons pas que ces cultures d’de aient ete 
pratiquees chaque annee, mais nous sommes certain qu’elles 
ne faisaient pas compldement ddaut. Par consequent, la 
maggiatica a pu etre, en certains endroits ou certaines annees, 
un simple labourage de printemps, mais, d’autres anmees, un 

(1) Gf. Elazari-Volgani, op. cz7., 29. 

(2) Tafel-Thomas, II, 285. 
(3) Anderlind, Ackerbau und Thierzucht in Sgrien^ insbesondere 

in Palästina, ZDPV, IX (1866), 9. 



48 J. PKAWEK 

labourage suivi de semailles pour les cultures d’ete 0. Au- 
jourd'hui les deux techniques sont connues et pratiquees dans 
l’agriculture des fellahs. La premiere s’appelle kerab barad, 
labourage des pluies 0 (en anglais black fallow, ou sun fal- 
low); dans la seconde, celle qui comporte aussi des semailles, 
le labourage s’appelle kerab sefi. 

Nous resumons nos resultats dans le tableau suivant (ou 
il faut toutefois tenir compte des remarques faites dans le 
paragraphe precedent): 

Ann£:e Saison I^r Champ 2^ Ghamp 

Biver : 
Printemps-de : 

Cereales d^hiver 
Jachere 

Legumineuses J achere 
Jachde Cultures d'de 

2^mo Hiver : 
Printenips-d4 : 

L^gumineuses Jachere 
Jachde Cultures d'de 

Gdeales d’hiver 
Jachde 

Nous terminons ce chapitre par Texamen d’un passage 
obscur de la relation de Marsilius Georgius. Decrivant Bethe- 
ron, il dit: 

Habemus etiam de terra Gariti, quam Manzancam seu Ter- 

(1) On peut se demander si Texpression (dans la description de 
Theiretenne) : Terra.,, que efficitur Mazadica pro alio anno^ n'indique 
pas une Interruption absolue des travaux pendant un an. Mais Pex- 
pression parallele (ä Mahallie) : que efficitur mazaticha pro seqaenti 

anno, montre que c'est bien Pann^e suivante qui est envisag^e, 
c’est-ä-dire le printemps de Pann^e suivante. 

(2) A. Rüppin, op, ciL, 67 : Schwarzbrache, Voici une description 
du Kerab barad moderne : « Kerab barad — half the field is sown 
with cereals while of the second part a portion is devoted to legumi- 
nous Kerabs and a portion is left fallow, that is ploughed at the 
end of the winter, and then left fallow for a year. ^> Eleazari-Volgani, 

op. cit.y 38, Nous croyons voir aussi dans les formules de donations 
de terres une preuve de cette division du terrain laboure en deux 
parties. Ainsi les Hospitaliers re^oivent ä Käkun : quatuor carrugas 

terre in Chaco ad serendum et garetandum, et ä Kafr Salem duas 

carugas terre... ad serendum et garetandum. Delaviele, I, 84, 94 ; 

Hugues, Seigneur de Jaffa, leur donne : decem terre carrucatas ad 

seminandum et garettandum, ibid. 87, 97. Notons en outre que 
an-Nuwairi, VIII, 256 (xrv® siede), nous donne pour la Syrie la 
meme description d’un assolement biennal (et non triennal, comme 
Pa cru A.-N. Poliak). 
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ram fratam appellamus, in qua seminantur annuatim tria 

modia leguminum(^). 

II est facile desormais d’identifier terra Gariti avec terra 
garetti, puisque nous savons notamment que les legumineuses 
etaient plantees dans les garets. Manzanca doit, ä coup 
sür, etre lu manzatica (ti=ii), et equivaut donc bien ä 
terra fracta, terre broyee, labouree (2). C’est la, ä n’en pas 
douter, une expression technique, et c’est pourquoi nous li- 
sons encore dans la meme description de Betheron, au sujet 
d’une piece de terre: in terra de gareto qaam frangunt 

VIL — Semailles et recolte. 

La quantite de grain semee par carruca est, d’apres les 
donnees du fisc venitien, la meme partout: neuf modii par 
carruca, Mais ä quel modius se refere-t-on la? Des deux 
Solutions possibles, le muid venitien et le muid d’Acre, le 
texte lui-meme nous indique la bonne : il mentionne le mo- 
dium regale (^), qui ne peut s’appliquer qu’au seul modius du 
roi de Jerusalem. C’est ce meme modius qui etait en usage 
ä Acre avec, semble-t-il, la dönomination de modius domini 
Accon (®). Comme le suzerain de la ville est le roi de Jerusa¬ 
lem, rien d’etonnant ä ce que ce modius soit aussi appele 
«le muid du Roi ». 

Ce modius vaut 176 litres (®). Ainsi, 9 muids, ou 1584 

(1) Tafel-Thomas, II, 383. 

(2) Marsilius Georgius 4crit frata au lieu de fracta, sous l*influence 
de ritalien frattmare, 

(3) Tafel-Thomas, II, 384. 
(4) Tafel-Thomas, II, 369. 
(5) Francesco Baldügci Pegolotti, La Pratica della Mercatura, 

ed. A. Evans (Gamb, Mass., 1936), 64 : « Grano e orzo e tutti biadi, 
e noce e castagne e nocelle, si vendono in Acri a moggio, ed e il moggio 
del Signore e della ruga di Pisa e della ruga di Vinegia tutto uno con 
quello delie magione dello Spedale del Tempio, ed ä modelli 24, e 
quelle della fonda, cioh la piazza ove si vende, si h altressi mondelli 
24 ». 

(6) A. Schaube, Handelsgeschichte d, romanischen Völker, etc., 

p. 814. Le modius venitien valait 10 hl., c’est-ä-dire pres de cinq 
fois plus que le modius de Saint-Jean d'Acre. 

Byzantion XXII. — 4. 
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litres, etaient sem^s sur une surface de 35 ha environ; soit 
encore, en prenant comme moyenne 0,74 kg. de ble pour 
1 litre, 33 kg. 3 par hectare. Pour Torge, le chiffre est infö- 
rieur: 0 kg. 58 pour 1 litre, ou 26 kg. 1 par ha. 

En ce qui concerne les legumineuses, on semait un muid 
par carrüca, c’est-ä-dire 176 litres pour 35 ha. II est plus 
difficile ici d’evaluer en poids la quantite semee, car les es- 
peces ne sont pas specifiees. Mais prenons, par exemple, le 
pois, avec la valeur de 0 kg. 45 par litre, on obtient un re- 
sultat de 2 kg. 3 par ha. Ce chiffre semble trop faible, quoi- 
que les pois soient semes ä une grande distance les uns des 
autres Q), 

Comparons maintenant les donnees medievales avec la pra- 
tique courante de nos jours, chez les paysans, dans le « dry 
farming ». On seme ble et orge k raison de 120 kg environ 
par hectare, soit quatre ou cinq fois plus qu’au xiii® siede; 
tandis que les legumineuses sont semees, selon les especes, 
a raison de 4 ä 15 kg par ha, soit 2 ä 7 fois plus qu’au temps 
des Crois^s (®). Ignorant queUes especes daient alors semees, 
nous prendrons une moyenne de 8 kg par ha, ce qui nous 
ramene ä une proportion du quart au cinquieme, comme dans 
le cas des cereales. 

Considdons maintenant la moisson. Nous n’en pouvons 
donner, malheureusement, aucun tableau general, notre do- 
cumentation portant sur un seul village. C’est d’ailleurs a 
notre connaissance le seul endroit pour lequel la documenta- 
tiou contemporaine des Croises nous permette ä ce sujet une 
recherche approfondie (®). 

(1) Dans le folklore ärabe, on explique que les pois s*« appellent » 
Vjin Tautre, tandis que les feves « chuchotent» entre eiles. Dalman, 

op, cit, IV, 183. 
(2) Nous devons ces renseignements ä Tobligeance de M. le Pro- 

fesseur M. Plaut, doyen de la Facult6 d'agriculture et meinbre de la 
Station experimentale de FUniversite hebraique ä Rehovot. Les 
mdmes quantitds approximativement ont ete enregistrees par A. Ru- 
pin, en 1917, op. cit.^ 90, et des donnees analogues se trouvent dans 
Eleazari-Volcani, Op. cit., 31. Anderlind, Ackerbau und Thierzucht 

in Syrien, ZDPV, IX, (1886), 49, a enregistre, en son temps, dans 
la plaine palestinienne, les chiffres suivants ; 60 litres semes sur 1 
acre, soit 150 litres pour 1 ha., ou encore 111 kg. pour 1 ha. 

(3) II est vrai qu'on trouve quelques renseignements sur les re- 
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A Bethoron Q), la portion venitienne du village comportait 
cinq carmcae, Sur ce terrain, on semait 12 muids de cereales 
d’hiver, et 3 muids de legumineuses, dans le garet. Conform^- 
ment aux resultats enonces plus haut, il fallait une surface 
de 1 1/3 carrucae pour les 12 muids, et les 3 muids de legumi- 
neuses exigeaient 3 carrucae de garet, au total donc 4 1/3 
carrucae. Le reste, c’est-ä-dire 2/3 carrucae^ 4tait r^serve ä 
la jachere 

Nous ne croyons pas que ce soit lä une division normale des 
soles, mais cela ne nous interdit pas de tirer des donn^es four- 
nies par ce village, des conclusions sur la moisson : la moisson 
etant evaluee par carruca, la division des soles n’influence que 
tres faiblement ces resultats. 

La moisson rapportait aux Venitiens, d’apres T^valuation 
de Marsilius Georgius, 20 muids de cereales et 10 muids de 
legumineuses. Ces chiffres ne rendent compte naturellement 
que de ce qui revenait aux seuls Venitiens, c’est-ä-dire qu’ils 
representent le tiers ou le quart de la production totale, et 
non pas toute la moisson. Ainsi, pour arriver ä celle-ci, il 
faut multiplier les revenus venitiens par trois ou quatre. 
On recoltait donc, pour 12 muids de cereales semees, 60 ou 
80 muids, et pour 3 muids de legumineuses, 30 ou 40 muids, 
soit un rapport variant de 1; 5 ä 1: 7 pour les unes, et de 

coltes dans les chroniques, mais ces donnees sont sujettes ä caution. 
De meme en ce qui concerne les itineraires. Les voyageurs medi^vaux 
sont trop influenc^s par le tableau de la «terre du lait et du miel» 
du lointain passe biblique pour nous offrir des renseignements cor- 
respondant ä la r6alit6. 

(1) Tafel-Thomas, II, 383-384. 
(2) On se demande si cette proportion : 26,7 % du terrain pour les 

cereales d'hiver, 60 % pour les legumineuses, 13,3 % pour la jach^ire, 
etait valable pour tous les villages. Il est difficile de se prononcer en 
cette matiere, mais cela parait etrange. Faut-il penser que la terre 
6tait 4puis6e et que les paysans, ne voulant pas la ruiner, ont preI4re 
agrandir la partie consacr^e aux legumineuses ? N'est-ce pas plutöt 
la proximite de la ville qui a pousse les paysans ä semer des legumi¬ 
neuses, assures ainsi d'y trouver un bon marche,alors que les cereales 
etaient, pour les besoins urbains, importees de retranger? Toutefois, 
il faut comparer cette division des soles avec la methode de culture 
en usage dans le Sud de la Palestine, ä Ascalon, et dont nous don- 
nons, ci-dessous, la description. 
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1: 10 ä 1: 13 pour les secondes. En chiffres absolus, le 
paysan recoltait pour 1 ha de terrain, environ 233 kg (ou 
167 kg) de froment, 183 kg (ou 131 kg) d’orge, et 30 kg (ou 

23 kg) de pois. 
Actuellement, le fellah recolte ä peu pres 500-600 kg de 

froment pour 1 ha, et 200-600 kg de legumineuses egalement 
pour un ha (^), soit un rapport variant de 1: 4 ä 1: 8 pour 
les cereales et de 1: 4 ä 1: 5 pour les legumineuses. Notons 
aussi qu’une moisson moyenne dans Tantiquite, dans ce meme 
pays, vaut cinq fois la quantite semee, precisement comme 
dans la ferme arabe du xiii® siede (^). 

(1) Les tables statistiques U^Eleazari-Volcani, op. cit, 41 et 49. 
M. Plaut nous a fourni des donnees differentes : pour la recolte des 
c^r^ales, 400-1000 kg, par ha. ; et 200-600 kg. par ha. pour les legu- 
mineuses. Z. Abramowitz et J. Gelfat, La ferme arabe en Palestine 
et dans le Proche Orient (enh^breu), Tel-Aviv, 1944, p. 31, ont evaluä 
la recolte, en 1935, ä 460 kg. de bl€ par ha., 260 kg. d'orge par ha. 
En 1938, le Chiffre pour le ble n*est que de 210 kg. par ha, mais pour 
Torge, 330 kg. par ha. Les chiffres pour le Liban et la Syrie sont 
plus 61ev^s : 800-1000 kg. de bl6, 1000-1100 pour rorge./özd. p. 148 ; 
cf. la note n® 10. 

(2) Sur le rapport entre semence et recolte dans Tantiquit^ ro- 
maine, F.-M. Heichelheim, Roman Syria, dans An Economic Survey 
of Ancient Rome, ed. T. Frank (Baltimore 1931), p. 129. Notons 
en passant que dans FAngleterre du douzi^me ou du treiziöme siede, 
ce rapport n'excMait pas 1 :5. A.-L. Pole, From Domesday Book to 
Magna Carta (Oxford 1951), p. 49. Nous tenons ä noter les r^sultats 
des recherches de A. Rupin, op. cit. (1917), p. 90. Les rapports de 
la semence ä la recolte sont: pour le froment, 1 :8 ä 1 :10, pour Torge, 
1 :10 ä 1 :15 ; pour les föves et les lentüles 1 :10 ä 1 :15 ; les c^r^ales 
d'4t4 produisent le maximum -1 :40 ä 1 :50. — Le Handbook of Syria 
prepared bg the Geogr. Society of theNaval Intelligence Division, Admi- 
ralty (London, s. d.), p. 257, note une recolte de 12 fois la semence 
comme« bonne »pour la Palestine. Une statistique de recolte moyenne 
dans Tagriculture primitive du fellah est extr^mement rare et d'or- 
dinaire ne merite pas grande creance. II faut tenir compte des r4ti- 
cences des fellahs (ä cause des impöts), et des grandes variations des 
recoltes, dues au climat. Nous n’avons trouv^ pour le voisinage de 
Tyr qu’une statistique, ant4rieure ä la premi^re guerre mondiale 
(car nous avons cherch4 ä Flimmer l’influence d’ « europ^anisation » 
survenue apres guerre) : F. Grobler, Die Getreidewirtschaft Syriens 
und Palästinas seit Beginn des Weltkrieges (Hannover 1923), table 2 
(p. 140) et table 7 (p. 145). Elle vise Fannie 1912-1913, r^put^e 
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La quasLinvariabilite de ces rapports, depuis le xin® siede 
jusqu’ä nos jours, bien que les quantites semees aient doublt 
ou triple, montre la constante fertilite du sol ä travers les 
äges dans cette bande cötiere de Syrie. 

Ces resultats peuvent servir comme base generale de cal- 
cul; mais il faut se rappeier qu’ils portent sur un seul village 
et refletent, en mettant les choses au mieux, ses conditions 
particulides d’agriculture. II faut, enfin, se rappeier que nous 
utilisons des evaluations fiscales, qui, lä comme partout 
ailleurs, tendent ä sous-estimer les quantites reelles des pro- 
duits, Cependant, dans la penurie extreme de documentation, 
de cette espece, une appreciation, meme limitee, n’est pas ä 
negliger, si Ton veut se faire une idee de la vie agricole sous 
les Croises. 

Nous ne pretendons pas dendre nos recherches a tous les 
territoires des Etats des Croises. Cependant une comparaison 
avec quelques donnees d’autres regions nous permettra de 
mieux saisir le caractde de Tagriculture dans notre seigneurie. 

a) Et d’abord, le Sud de la Palestine. Dans un document 
de 1257, donc presque contemporain de la relation de Mar- 
silius Georgius, Jean d’Ibelin, comte de Jaffa et d’Ascalon, 
promet de donner aux Hospitaliers 650 charruees de terre 
dans sa seigneurie d’Ascalon, si eile revient aux mains des 
Chrdiens. La definition des charruees est la suivante : C*est 
assaveir ä chascane charruee terre ä quatre guarelles de se- 
maille et ä quatre de guaret (^); et dans une confirmation : 

comme annöe de « bonnes röcoltes »(cf. Handbook, p. 257). Elle nous 
fournit les donnöes suivantes pour le district de Sour (Tyr): 

Terrain ensemencd R^colte 
Ble 50.000 dönüm 577 t. 
Orge 30.000 4.200 t. 
Legumineuses 22.500 » 2.436 t. 

En donnant une valeur de 912 m^ au dönüm, on obtient les r^coltes 
suivantes, par ha: 130 kg. de h\6 ; 1.500 kg. d’orge; 1.100 kg. de 
lentilles. II est impossible de porter un jugement sur ces donnees, 
et la Situation internationale actuelle dans notre coin du monde ne 
permet pas d'approfondir les recherches. Nous esperons que quel- 
que jour ces resultats pourront etre revises. 

(1) Delaville, II, 833, 2845. Signaions la faute dümpression : 
« 150 charruees de terre »; le texte porte : « sis cenz cinquante», 
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Cest assaveir ä chascune charraee ä quatre gäreles de hie de 
semaüle, et ä autres quatre de gareit (i). 

Nous voyons que la methode de culture, dans cette partie 
m^dionale du pays, etait differente de celle employee ä 
Tyr. On seme, en effet, dans le voisinage d’Ascalon, dans 
une charruee de terre, la meme quantite de ble que de legumi- 
neuses, alors qu’ä Tyr, la quantite de ces dernieres etait ä 
peine 1/9® de la quantite du ble seme. 

fivaluons maintenant les quantites semees. L’unite de 
mesure est la guarelle ou garele, Cette mesure de capacite 
est mentionnee par Marsilius Georgius, qui lui donne la va- 
leur de 3 modü (^) ; par consequent, on semait, dans le voi- 
sinage d’Ascalon, 12 muids de ble par charruee, soit 1/4 de 
plus que dans la seigneurie de Tyr (®), soit 2100 litres de 
bl6, pour 1.500 semes ä Tyr. 

b) Au voisinage de Beirout, M- CI. Cahen avait Signale 4 
ghiraras semees dans une charruee 0. Cette mesure est la 
ghirara (= sac) arabe. Pegolotti nous parle de deux mesu- 
res differentes qui portent, parait-il, le meme nom : la carra 

(1) Ibid., 838, no 2853. Cette quantite de terres etait accordee 
dans 14villages, c'est-ä-dire qu'un village avait en moyenne 46 char- 
ru^es, soit un peu plus de 1600 ha. Ce sont lä des villages importants. 
Cependantnousnousmefionsd'unpassage dans larelation de Marsilius 
Georgius, passage selon lequel, dans le voisinage d^Ascalon, il y 
avait 72 casaux (cela est probable) eclam id, quod minus inter dicta 
habetur, ducente familie reperiuntur, exceptis minorihus casalibus, 
que sunt circha XX vel plus vel minus, (Tafel-Thomas, II, 398). 

Ceci est du domaine des fables orientales. Par contre, les villages 
de 20 familles, oü chaque familie poss^de environ 2 carrucae — c'^tait 
Tusage ä Beit-Jibrin, non loin de lä — correspondent bien au 
Chiffre de 46 carrucae par village. II est clair que guaret et gareit 
sont synon3anes, et Quatremäre a eu tort de Texpliquer comme la 

mesure oj\^ (Maqrizi, Histoire des sultans mametouks, äd. F. Quatre- 

märe, II, 85, note 102). Sur la ghirara, cf. ci-dessous. 
(2) Tafel-Thomas, II, 377 : que terra {seil, Belemed) seminatur 

iusta modiis XXX vel garellis X. 
(3) En supposant toujours qu'il s'agit de carrucae identiques. 

Si on suppose le meme methode de culture dans le Nord et le Sud, 
il faudrait ävaluer la carruca du Sud comme 9 fois plus grande que 
celle du Nord (c.-ä.-d. 325 ha), ce qui serait 6videmment absurde. 

(4) Cl. Cahen, op. ciL, 295, note 5. 
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de Ramie et la carrara de Beirout. La premiere, qui contient 
26 moggia de Chypre, est deux fois plus grande que celle de 
Beirout, qui en contient seulement 13 (^). En evaluant le 
muid de Chypre ä 35 litres on voit que, dans le voisinage 
de Beirout, on semait soit 3.600 litres par charruee, soit 
1.800 litres. Nous tendons ä accepter ce dernier chiffre. 

En resume, on arrive donc aux quantites suivantes: 

Tyr - 1.500 litres, 
Beirout - 1.800 litres, semes par charruee. 
Ascalon - 2.100 litres, 

Les renseignements sur les autres cultures de la region ty- 
rienne sont minimes. C’est plutot dans les descriptions des 
Voyageurs medievaux que dans les documents, qu’on trouve 
mention des vergers et des jardins qui entouraient la ville. 
En comparant les descriptions des üineraria avec les docu¬ 
ments, on voit que ces jardins etaient concentres dans la 
plaine maritime, jusqu’au pied des collines et des montagnes 
qui Tentouraient du cöte oriental. Comme nous Tavons dejä 
indique, le nombre des villages dans cette plaine etait tres 
reduit, le terroir des villages commence avec les collines. 
Cette Situation, d’ailleurs, n’aura pas change deux cents ans 
plus tard, quand, en 1432, Bertrand de la Brocquiere visite 
la ville de Tyr (®). . 

(1) Pegolottx, op. City p. 101. 
(2) Pegolotti (p.94) indique que 100 su/mae de Sicile font 825-830 

muids de Chypre ; or 1 salma de Messine fait 315,5 litres (Schaube, 

op. City index) ; par cons^quent, 1 muid de Chypre vaut 38 litres. 
D'autre part, toujours suivant Pegolotti (ibid.), 100 sa/mae dApulie 
font 760-765 muids de Chypre. Comme 1 salma d'Apulie vaut 239 
litres, 1 muid de Chypre vaut donc 31 litres. Nous employons le Chif¬ 
fre moyen de 35 litres. La ghirara de Ramie vaut donc environ 
900 litres, et celle de Beirout 450 litres. La persistance de cette 
mesure ä travers les äges est un phenomene ^tonnant. G. Dalman, 

Getreiäemass und Feldmass, ZDPV, XXVIII, p. 36, notait en 1905, 
comme mesure de capacit6 employee ä Beirout, la gherara, qui valait 
432 litres. Sur ces mesures, voir Tappendice ä la fin du chapitre. 

(3) D’apres la traduction anglaise publiee par Th. Wright, Early 
travels in Palestine (Londres 1848), p. 298 : «The mountain near Sur 
forms a crescent, the two horns advancing as far as the sea : the 
void bctween them is not fillcd with villages, though there are many 
on the sides of the mountain». 
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Parmi les arbres fruitiers Q), la place privilegiee revient 
aux oliviers. Hs forment de veritables plantations, comme 
ä Bethoron, oü Ton comptait 2.040 arbres dans le domaine 
de l’archeveque de Tyr, ä cote de groupes moins importants 
(respectivement 40, 25 et 40 arbres) {^). Comme on Ta vu 
plus haut, ces groupes d’arbres n’etaient pas compris dans 
les surfaces mesurees en carrucae. Ils etaient entretenus par 
des familles de paysans nommement designes, dont le travail 
^tait r^mun^re (s’il l’etait) par un moyen que nous ignorons, 
peut-etre par une participation ä la production (®). Nous 
connaissons le revenu tire de ces oliveraies ; quarante arbres 
rapportaient annuellement 5 besants; l’autre groupe de qua¬ 
rante arbres, 6 besants; celui de vingt-cinq arbres, 4 besants 
seulement, en moyenne donc un besant pour 7 ä 8 arbres. 
L’ensemble de ces trois groupes de 105 arbres, couvrant (si 
notre evaluation du faddan local est correcte) environ 2 ha, 
ne rapportait donc au total que 15 besants. Rappelons-nous 
que dans le meme pays, sous Diocletien, un groupe de 450 
oliviers etait, au point de vue fiscal, compte pour 1 iugum, 
c’est-ä-dire Tespace süffisant ä Fentretien d’une famille de 
paysans (^). 

En supposant que les 15 besants representent seulement 
le revenu v6nitien, soit un tiers, il nous faudra evaluer la 
valeur totale de la recolte de cent arbres ä 60 besants (^). 
II n’est pas impossible que le revenu soit plus eleve, si Fon 

(1) Des figuiers et des caroubiers sont mentionnes par Marsilius 
Georgius. Tafel-Thomas, II, 383 et 380. 

(2) Tafel-Thomas, I, 383. En comptant 100 oliviers pour un ha, 
la plantation de Farcheveque couvrait 20 ha. 

(3) Un passage c^lebre dTBN-DjoBi iR (Rec. Hist Croisades, His~ 
toriens orientaux, III, 448) ne mentionne qu' « un 14ger impöt sur le 
produit des arbres ». Ses renseignements, d'ailleurs, concordent mal 
avec les donnees des documents, 

(4) W. Ensslin, The reforms of Diocletian. Cambridge Ancient 
History, XII, chap. 11, base sur Bruns-Sachau, Syrisch-römisches 
Rechtsbnch (1880), § 121. Dans la plaine maritime, un groupe de 
225 oliviers etait compte comme un iugum. 

(5) Un olivier donne ordinairement 13 ä 23 kg d'olives et un 
peu moins tous les 2 ans (A. Rupin, op. cit, 45). Cent arbres produi- 
sent donc un minimum de 1300 kg d'olives qui valaient 60 besants, 
soit 21 kg d'olives pour un besant. 
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admet que les paysans ont laboure le terrain plante d’oli- 
viers, procede bien connu de Tantiquite et encore pratique 
dans le Midi de la France (^). Cependant cela parait, ici, 
peu probable, ä cause de Tabondance des terres. Peut-etre 
ce maigre revenu, puisque tel il nous parait, s’explique-t-il, 
au moins partiellement, par la mauvaise qualite de l’olive 
de Tyr, En tout cas, de nos jours, Tolive soury (tyrienne) 
sert, non pas ä l’usage comestible, mais ä la fabrication du 
savon et autres produits ä base d’huile {^). En outre, les 
paysans ne s’interessaient pas beaucoup ä Taspect pecuniaire 
et commercial de leurs olives. Ils laissaient ces soucis aux 
Seigneurs; pour eux, les olives et Thuile etaient un produit 
de premiere importance dans Teconomie deleur ferme, comme 
complement ä leur nourriture. 

Une autre plante privilegiee est la vigne. Les vignobles, 
pas plus que les oliveraies, ne sont comptes en carrucae; 
comme eiles, ils forment de petites plantations. Dans un seul 
cas, dans la seigneurie, pres de Taqueduc, le vignoble est 
plante et cultive sur la base du complant: les paysans chre- 
tiens-syriens ont les trois quarts de la production, le seigneur, 
qui est Tabbe de N.-D. de Josaphat, en re^oit le quart. Au 
bout de trois ans, les paysans peuvent vendre leur tenure, 
les droits de Tabbe etant conserves (^). Le mode le plus 
usuel parait etre la culture du vignoble sur la base du cham- 
part, et du partage de la production ä raison de deux tiers 
pour le tenancier et un tiers pour le proprietaire. 

On ignore quelle surface couvraient les vignobles. Mais nous 
avons quelques chiffres de revenus: 2, 3, 4, 6, et 10 besants 

(1) G.-E. Stevens, Agricultural and rural life in the Later Roman 
Empire, Cambridge Economic History, I, 96-97. Pour le Midi, cf. 
R. Grand et R. Delatoughe, op. ciL, 366. Ici, les oliviers sont plan- 
t4s parmi les vignes. Les expressions de Marsilius : redditus terre cum 
oliuiis sunty etc., redditus terre cum arboribus (Tafel-Thomas, II, 
380 et 381), sont significatives. 

(2) Gf. A Handhook of Syria, etc., p. 262. 
(3) Köhler, op. cit n« 30 (pp. 33-34). Malheureusement, ce docu- 

ment tres interessant n'a pas ete publie in-extenso ; il date du milieu 
du XII® siede. Nous lisons ä propos d'un vignoble ä Bethoron : 
vinea Archiepiscopi, quam tenet noster rusticus Maummet; et tradit 
Archiepiscopo sucm partem. Tafel-Thomas, II, 383. 
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pTo tertia parte ä Bethoron Ailleurs, trois vignobles räp- 
portent au seigneur tres salmas vini de camello, qui equipa- 
rantur esse VI biguncias vini de Venecia Quatre bigun- 
ciae de Venise valant 64 1. (®), une chamelee fait 34 1. de vin, 
et le revenu du seigneur est de 9 hl. de vin. Malheureusement 
nous ne savons pas quel prix il en tire au marche de Tyr. 

Disons pour finir un mot — faute de documents detail¬ 
les (^) — des animaux de la ferme. Ce sont, avant tout, les 
boeufs; et, dans une certaine mesure, les chameaux (®); en 
outre, les vaches et les chevres, du lait desquelles on fait le 
fromage, redevance au seigneur; les coqs et les poules, qui 
entrent pour partie dans les xenia verses ä termes fixes aux 
Venitiens (®). II y a aussi des ruches : le miel en est vendu 
au marche de Tyr (^). 

(.4 süiüre), J. Prawer, 
UniveTsite Hebrdique. 

Jerusalem. 

APPENDICE 

Le muid royal de Saint-Jean d’Acre 

ET LES MESURES ARABES CONTEMPORAINES 

La metrologie des Croises n’ayant jamais ete etudiee, nous avons 

ete contraint, dans le chapitre precedent, de faire un certain nom- 

bre de digressions, sans lesquelles les realites de la vie agricole res- 

taient incomprehensibles. Dans ce qui suit, nous ajouterons quel¬ 

ques precisions relatives ä un sujet qui, comme nous esperons le 

montrer, n*est pas depourvu d’un interet plus general et qui touche 

directement au probleme de la continuite de la vie dans les pays 

(1) Tafel-Thomas, II, 370 et 381. 

(2) Ibid. 383. 

(3) Schaube, op. ciL, 816. 

(4) Voir dans les observations g^n^rales. 
(5) Tafel-Thomas, II, 383. 

(6) Ibid., 371 : una galina, X ova et 1/2 rotula casei recentis. 
(7) Mesures utilisees pour le miel sur le marche de la ville, ibid. 

385. ? 
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des Croises. Nous tenons ä remercier ici M. Claude Cahen pour 
les renseignements sur quelques sources arabes, qu’il a eu Tama- 

bilite de nous communiquer. 
Nous avons indique (p. 55, n. 2) Timportance d’une mesure arabe, 

la ghiraray comme unite de mesure pour les grains. Or, la ghirara, 
comme toutes les mesures arabes, avait une valeur variable sui- 
vant les differents centres de commerce musulmans. Designant 
originellement un sac, cette mesure fut evaluee et exprimee en 
unites de mesure courantes dans les differentes parties du monde 
musulman, unites ayant des traditions historiques anciennes. De ces 

mesures, la plus importante est Vardeb ou irdab issue de 

Vagräßi] grecque. Sur cette derniere, cf. Degourdemanche, Traite 
pratique des poids et mesures des peuples anciens et des Arabes 
(Paris, 1899); Vagräßt] y est etudiee dans toutes ses metamorphoses. 
(Pour rfigypte et la Syrie, troisieme partie, chapitres 3 et 4). 
Mais c*est lä un traite de metrologie theorique, et il faut avoir re- 
cours aux historiens ou aux geographes arabes pour en tirer des 
donnees precises. Quatremere, dans son edition de Maqrizi 

(Histoire des sultans mamelouks, Paris, 1837-45), a recusüli un 

grand nombre de renseignements sur la ghirara (o») des sources 

arabes, datant pour la plupart du xv® siede (Quatremere, op, 

dt, I, 133, note, et II A, 85, 102). D’apres Maqrizi, la ghirara 
de Damas vaut 3 ardehs d’figypte, d’apres Bedr ed din Aintabi 
^alement; tandis qu’un texte du xi® siede evalue la ghirara de 
Jerusalem a 2 ghiraras de Damas. Si donc Ahmed Asqalani evalue 
la ghirara ä 1 ardeh 1/4 d’figypte, il utilisera probablement une 
ardeb deux fois superieure ä edle qu'emploient les autres. 

Comme on le voit, Tunite est Vardeb egyptienne; or, d’apres 
Decourdemanche, il y a au moins 4 artabes (egyptiennes) differen¬ 
tes : Syout: de 198 litres; Damiette : 510 litres; Rosette; 275 
litres; le Caire: 184 litres, ce qui donne 4 ghiraras differentes, 
quelques-unes etant le double des autres. Comment donc arriver 
ä savoir quelle etait la ghirara employee en pays croise? Quelle 
ardeb servait de base? 

Sans avoir recours ä Vardeb, nous avons pu evaluer la ghirara 
employee a Beirout en utilisant les donnees de Pegolotti. On se 
rappelle que Pegolotti eite deux especes de ghiraras, celle de Ramie 
et celle de Beirout, la premiere etant le double de la seconde. Et 
ceci correspond bien ä ce que dit Ibn Kadi Sboba, eite plus baut, 
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lorsqu’il donne ä la ghirara de Jerusalem (en Palestine meridionäle, 
comme Ramie) une valeur double de celle de Damas. 

Or, Pegolotti a le grand avantage d*employer encore, au xiv® 
siede, des donnees du xiii® siede. C’est, par exemple, le cas pour 
Saint-Jean d’Acre : on trouve un diapitre intitule «Acri di Soria 
per se medesimo quando era a mano di cristiani». Fr. Balducgi 

Pegolotti, La Pratica della Mercatara, ed. A. Evans (The Mediaeval 

Academy of America, Camb. Mass., 1936), p. 63. II est donc naturel 
de diercher diez Pegolotti, soigneusement edite par A. Evans, 
d’autres indications ayant trait ä notre probleme. Et voici ce que 
nous dit cet auteur sur le commerce des grains en figypte : Alles- 

sandria. Grano, orzo, fave e tutte altre biade e legumi si vendono a 

riheba. (Ibid., p. 71). Le commerce des grains se faisant principale- 
ment avec Chypre, Tltalie meridionäle et la Sicile, Pegolotti nous 
indique ä propos de ces pays les mesures equivalant ä edles d*Alexan- 
drie; et c’est toujours la m§me unite de mesure alexandrine; la 
riheba, pluriel ribebe. II nous dit ainsi que 100 salme di formento 

di Puglia fanno in Alessandria ribebe 160 (p. 73); 100 salme de 

Cicilia - 165 ribebe d'Alessandria (p. 113); 100 ribebe ai grano alla 

misura d'Alessandria fanno in Cipri moggia 500 (p. 76) ; ce qui 
nous permet d’evaluer la ribeba, Comme nous l’avons vu, le modius 

de Chypre etait, d’apres Pegolotti, de 35 litres environ. (Remar- 
quons toutefois que, d’apres M. J. Richard, il valait 40 litres : 
Müanges d'archeologie, 1947 ; c’est une moyenne entre 32 litres 
et 53 litres. Nous preferons le calcul fait d’apres les donnees de 
Pegolotti, et qm est une moyenne entre 31 et 38 litres). En pre- 
nant cette valeur du muid de Chypre, on obtient 17.500 litres pour 
500 muids de Chypre, soit 100 ribebe d’Alexandrie, c*est-ä-dire 
qu’une ribeba vaut 175 litres. Ce resultat inattendu montre l’iden- 
tite absolue de la ribeba egyptienne et du muid royal d’Acre, evalue 
ä 176 litres. Deux autres passages de Pegolotti corroborent cette 
identite: 100 salme di grano di Manfredonia fanno ad Acri moggia 

145 (p. 166), et 100 salme di grano di ManfredonL fanno aa Alessan¬ 

dria di terra d'Egitto ribebe 145 (Ibid.). Le muid royal d'Acre est 
donc bien identique ä la ribeba d'Alexandrie, et c’est la vieille 
mesure de l’epoque anterieure aux Croisades, que les nouveaux 
Seigneurs ont prise comme mesure officielle dans leur royaume: 
autre anneau de la chaine qui lie les deux epoques, et qui montre 
clairement la continuite de la vie, de l’une ä l’autre. Mais il y a 
plus : nous pensons que cette ribeba n’est autre chose que Vardeb 
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ou irdab, Vartabe classique, devenue dans le langage parle rdab. 

Outre la similitude phonetique des deux termes, la differenciation 
ayant ete faite par les Europeens (ä supposer que le manuscrit 
original ne porte pas rideba au lieu de ribeba), remarquons que 
c’est la seule mesure employee par Pegolotti pour le commerce des 
grains egyptiens; or, seule Vardeb peut se rapprocher linguistique- 
ment de cette ribeba, seule Vardeb lui correspond en valeur metrique. 
La ribeba de Pegolotti, qui vaut 176 litres, est tres proche de Vardeb 

du Caire, de 183 litres; et si Pegolotti n’indique pas d’autre valeur 
pour la ribeba, c’est parce que, dit-il, il peso di Damiatta e quello 

d'Alessandria e del Cairo di Bambillonia si sono tutti uno peso e 

una misura. (Ibid. 89). Ceci, ä notre avis, signifie que, dans le 
commerce international, on employait une seule mesure dans tous 
ces centres, ce qui n'empechait pas qu’ü en existät, dans le commerce 
Interieur, ou dans le commerce de detail, un grand nombre. 

Puisqu’on sait, par les sources arabes du xv® siede, que la ghirara 

de Damas valait 3 ardebs, on constate qu’une ghirara de Damas 
valait 525 litres, soit une difference de 75 litres avec celle de Bei¬ 
rout, teile que nous Tavons calculee (450 litres). Cette difference 
etait certes moindre; nous avons pris, ne Toublions pas, un chiffre 
moyen, 35 litres, pour le muid de Chypre. Si Ton s’en tient ä sa 
valeur maxima de 38 litres, la ghirara de Beirout vaudra 494 litres, 
et la difference n’est plus que de 30 litres environ. 

On aurait donc seme — pour en revenir a cette question — a peu 
pres 2000 litres de semences par charru^ dans la region de Beirout. 
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EN GARAGTERES ARABES 

Ayant eu recemment Toccasion de parcourir Tedition du 
« Divän » de Sultan Veled (i), nous avons ete frappes par la 
presence de gazels ou fragments de gazel rediges en langue 
grecque et disperses au milieu de gazels rediges en persan 
ou en turc. Nous avons donc decide non seulement de les 
transcrire et de les traduire, mais aussi de rechercher dans les 
CEUvres des deux premiers grands mystiques turcs, Mevlänä 
Djeläl ed-din Roumi et son fils Sultan Veled de semblables 
vers grecs en caracteres arabes : c’est le fruit de nos recher- 
ches que nous presentons ici. 

Mevlänä Djeläl ed-din Roumi (1207-1273), venu encore 
jeune de Balkh ä Konya, rencontra dans cette ville le mys- 
tique persan Chems ed-din TebrizI, dont il subit Tinfluence. 
S’etant consacre des lors au « soufisme », il fonda Tordre des 
Mevlevis ou Derviches danseurs et 6crivit des ouvrages mys¬ 
tiques en vers (un « Mesnevi», un « Divän ») et en prose (le 
traite « Fihi mä Fih »). 

Sultan Veled (1226-1312), son fils et son successeur ä la 
tete de Tordre de Mevlevis, a laisse des ouvrages mystiques 
connus, notamment un «Mesn6vi» (ou Veled-näme) en trois 
parties: Ibtidä’-näme, Intihä’-näme et Rebäb-näme, ainsi 
qu’un « Divän ». 

Dans leurs ceuvres, ces poetes, qui n’ont d’autre but que 
de chanter Tamour d’un Dieu en qui tout doit se resoudre. 

(1) MuhAMMAD BAuä' ad-D1n SuLtaN Walad, Divan~i Sultan 
Veled, par Feridun Nafiz Uzluk. Ankara, Uzluk Basimevi, 
1941. 

(2) Sur ces deux personnages, voir, pour plus amples renseigne- 
ments, Encyclopedie de VIslam, t. II et IV. 
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usent de formules parfois obscures, ainsi qu’il convient ä ce 
genre de poemes : Images et pensee sont propres aux mysti- 
ques et ne sauraient toujours se comprendre sans quelque 
adaptation de la part du lecteur. Ce fait, evidemment, n’a 
pas simplifie notre travail de reconstitution du texte grec, 
quC sur quelques points, demanderait ä etre precise. 

En ce qui concerne la presence de vers grecs dans ces tex- 
tes, eile peut s’expliquer facilement: si, ä cette epoque, en 
Asie Mineure, le persan est la langue des gens cultives, si 
le turc est la langue des tribus qui, depuis plus d’un siede, 
occupent TAnatolie centrale et orientale oü un Sultanat turc, 
celui des Seldjoukides de Roum ou d’Anatolie, aete institue, 
le grec est encore parle par nombre d’habitants du plateau 
central qui n’ont pas fui devant Tinvasion turque et se sont 
souvent groupes dans les villes les plus importantes ou leurs 
environs immediats : c’est le cas en particulier pour Konya 
et Karaman, oü des noyaux ethniques et linguistiques grecs 
persisteront meme jusqu’au debut du xx^ siede. II n’est 
donc pas etonnant que Mevlänä et Sultan Veled, residant 
ä Konya, aient eu connaissance de la langue grecque et qu’ils 
aient voulu temoigner de Tuniversalite de leur culture en 
ecrivant des textes trilingues. II existe des vers grecs dans 
deux Oeuvres de Sultan Veled : le Rebäb-näme et le Divan; 
pour Mevlänä, nous n'en avons trouve que dans un seul texte. 

I. Fragment du REBäB-NÜME de Sultan Veled. 

Le plus recent travail sur ce fragment est, ä notre con¬ 
naissance, Tessai de reconstitution de G. Meyer (i), qui date 
de 1895. Meyer renvoie lui-meme ä un article de C. Sale¬ 
mann (^), datant de 1891 et qui amdiorait dejä notablement 
la lecture tres anterieure de J. von Hammer (®). Mais, aux 

(1) G. Meyer, Die griechischen Verse von Debäbnäme, in Byzan¬ 
tinische Zeitschrift, IV, 1895, p. 401 et suiv. 

(2) G. Salemann, Noch einmal die Seldschukischen Verse, in BalL 
Acad, Imp, des Sciences de St-Petersbourg, nouv. serie, II, 293-365 

(= Milanges Asiatiques, X^, 1891, 17-77). 

(3) J. VON Hammer, in Wiener Jahrbücher der Literatur, XLVIII, 
1829, 108-119. 
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legons du manuscrit de Vienne dont se servaient Hammer et 
Salemann, Meyer ajoute la collation des manuscrits d'Oxford 
et de Budapest, ce qui lui permet des corrections souvent 

heureuses. 
Nous avons eu nous-memes I’occasion de collationner un 

grand nombre de manuscrits du Rebäb-näme, tant ä Istanbul 
qu’ä Konya 0. Parmi ceux — une douzaine — qui compor- 
taient le fragment grec, le meilleur et en meme temps le plus 
ancien est un manuscrit de la Bibliotheque de TUniversite 
d’Istanbul cote « Universite F 1375 (Riza Pacha 3027) », qui 
note assez soigneusement la vocalisation. Les specialistes 
turcs le datent du xiv« siede; les vers grecs y figurent au 
folio 220 (ä partir du 8® vers). Quelques variantes interes¬ 
santes ont ete empruntees aux manuscrits de la Bibliotheque 
du Musee de Konya cotes «K 2142 », date 751/1350, et 
«K 2144», probablement contemporain du precedent. Ces 
deux derniers manuscrits semblent se rattacher ä un arche¬ 
type moins pur, car la personnalite du calligraphe du ma¬ 
nuscrit Univ. F 1375 incline les specialistes locaux ä penser 
que le manuscrit derive d’un ancdre qui devait figurer dans 
la bibliotheque meme du Couvent Mevlevi de Konya, 

Nous presentons ci-dessous le texte en caracteres arabes, 
notre lecture et notre essai de traduction : nous donnons 
notre lecture in extenso, meme aux endroits oü eile ne modi- 
fie pas celle de G. Meyer. II est indeniable que certaines des 
conjectures avancees ici sont fragiles : leur fragilite tient-elle 
ä un manque de clairvoyance de notre part ou ä de tres graves 
alterations de la tradition manuscrite dues peut-etre au fait 
que les copistes charges de la reproduction du texte ne sa- 
vaient pas le grec? Dans Tune comme dans Tautre de ces 
hypotheses, nous esperons, en ramenant au jour ce vieux 
texte un peu rajeuni, susciter des corrections et des amelio- 
rations que nous accueillerons avec joie et reconnaissance. 

(1) On trouvera la liste des manuscrits du Rebäbnämfe dans H. 
Ritter, Phüologika, XI, in Der Islani, XXVI, 3, 1942 p. 229 sqq, 
Nous tenons d'autre part ä presenter nos remerciements ä M.Mehmed 
Zeki Oral, directeur du Musee de Konya, qui nous a aimablement 
accord^ toutes facilites pour nos recherches. 

Byzantion XX IL — 5. 
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1 _Texte du Rebäb-näme (Univ. F 1375). 
Le 23® vers, en persan, marque la fin du poeme. 
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2. Tronscription (^): 

1. Me rovg äyiovg utöjg di?catsaai Xdkriae^ 

Mava%6q /Lirj XQOjg, ro'ög äXKovg xdXece, 

2. 0aveQd rov Obov Ocoqovv rä pdria aovt 

Aivec — d%\ xl !— axri paxvd aov, 

3. Me xd q?a>g xov Obov dcoQsIg xd TiQoacoTio. 

Oexvw (?) yd) (TT?) dcoQid aov xd pixcono. 

4. Tig KEcpaXriv eSexev dy€iov öov^ov, 

Nä naxriöri oxd Ke<pdXi xov -äyyekov, 

5. Oidv xovg äyiov^gy ndvxa v6! vat C^vxavdg, 

Oldv xovg äXXovg^ firj xov SQXtj Odvaxog. 

6. "'Oyeiog eööj vä KoXXrjari (?) pexä adv, 

N’ dyo^doT], vd novT^.'^or] pexd, aev. 

7. ^Oy€iog exei axriv dyaTirj aov, 

Nä QioQfj ö XI d(VQOvv xä pdxia aov, 

8. ^Epnaiv elg to aycrivoopa oldv xyjv xa(pT^ 

"'EXa, nedavie xyv^ri pag axryv xa(p'i] I 
9. ^ETtel aov ema (?) eödb Ttdaa kaksJg 

TI yvqe'deig and päg, nov päg Tca^elg ; 

10. Ecg xt} yff xd axrivoipa xdxw naxeU 

y)vxxj änävco pegiä nognaxei, 

11. Eig xrj yfj xd aH7]vcopd pag vä xaOfj, 

'ipvx'}^ pag pe xoi)g äywvg vä ß^eO^ I 

12. ""H y)vx^ — äxl xi ;^a^dl — <pxeQü}trjHEv, 

^Äq)* o^ '^Qxev an exel ntxQQ)X7]xev. 

13. iJdAi xov'vndyei-'^ q>vx^ axdv xönov xov, 

Nä x^QV ^ävxa exel axdv noQov xov, 

14. 0(vg ^xov exel, iöw pavQchdtjxev, 

nd2.i~enl xd (pwg xov Oeov nvQcoßTjxev, 

15. Kdpnoöov xdx(v axrj yfj inidaxrjxev, 

ndXi nfjyev axä q>rikä nov nkdax7]xev, 

16. Ex' äKÄa(y)pa nov nexovv idö) axij ;^cü^<7id, 
ndXi eig poxxoyv epnaivovv QdXaaaa. 

17. IldXi xov nfjyev, exel XvxQcddrjxsv, 

Ki-dn ixelvo xd dfjXvv (?) yopd>di]xev. 

(1) Note valable pour toutes les transcriptions: L'element vo- 
calique, imprime en caracteres gras, doit etre lie dans une seule 
Emission de voix ä T^lement vocalique qui le suit immediatement. 
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18. y)vx'ij rov KaXet exel aäv sßiv * 
Tii; va vai arov xocfxov 8Xov oiäv ifiev; 

19. H'SQa xEivov <7rov?> rov ydqsvya iym, 

Ki-a7t sxBivov ra juaOa 6 ri AaAcÖ. 

20. 0lX(x) rov Ttdvra d(%mQ xelXrj exel, 

K\~elvai öovkoi oläv e^xev xlXiot sxeL 

21. Aev xcoqel arijv ykojaaa rä xdkkrj rov dsov ’ 

^Eka xäy(b kvgiaco rov Tzddov rov. 

22. Ti'g ^öcoxev rrjv yjvx'^v rov, SC'i^oev ‘ 

Ttg idö} r^axd>Qr}\v\, ökovg vixrjaBV. 

3. Apparat critique: 

Ib : tous les mss ont « mtros » et aucun « pros ». 

— 2 b: b\, vocalise « din Xöros», vers hypermetre.— 

3b ; le debut du vers se presente sous les formes « ötno » ou 

« 0kno » selon les mss. On pourrait songer ä « dä xklvco». 

— Comme 4a porte |« bOsxev », nous avons prefere une forme 

(d’ailleurs sans aucune autorite) plus proche de ö^too. — 5a et 

5b : place avant 4 par les meilleurs mss. — 5b : l « alos » al- 

terne avec «ayos» de 5a. — 6a ; iixokk'tjay» est tres 

peu sür, bien que vocalise ainsi par Univ. F 1375 {xcok'öarj't). La 

rime 6a - 6b est en revanche << mitasin»: on songe ä la pos- 

sibilite d’un mot en -aig, mais lequel? Peut-etre piddeaiv^ 

— ou ß'^vvoivl — 8a et 8b : , «tndani» ou « nndani f> : 

la meprise entre i (n) et s (f) est plausible. — 8b : ^ 

davis» (frequent dans les dialectes d’Anatolie), si Ton veut bien 

lire exceptionnellement = n, comme dans le turc « deniz ».— 

9a : tres incertain. — 10b : « oTzdvco pegiä » comme ä 

Constantinople <( oTtexet pegiä » : « par lä-bas— 12b : les mss 

portent c^\ ou y) : « afn » ou « afo » : on peut admettre a d<pajv ». 

— 14a : ms. c^jy^ « mfroökn » ; certains mss portent le signe 5 

au iieu de l, qui n’est qu’une erreur pour 5 et ne peut ötre lu 

-X-; Tarticulation -x- est toujours not^e quant a s il est 

reserve ä un son spirant bilabial dans certains dialectes turcs et 

represente bien le son de -v- dans pavgo- . Cf. dans 9b yvgevyetg 

note — 15b : quelques mss ont IL. b- « sta snfa», « o-rd 

a'övvstpah devine par Meyer. — 16a: lecture tr^s incertaine. — 



QUELQUES VERS GREGS DU XIII® SIEGLE 69 

17b: les mss ont cAt, « Silin^ c’est-ä-dire «Sin», vocalise deux 

fois avec i. — 18a : se termine par « san emn», 18b par 

6*' u'd « yan emn ». On peut songer ä conserver aäv et oläv, ana- 
logue ä oiov (cf. 20b) ou ä corriger 18b en aäv. - 19a : il semble 

manquer un signe avant «ton ». — 20a : certains mss. portent 

IXi öy « ton pudadj^osili »; si Ton suppose le ^ mal lu 

ponr j (r), on peut songer ä lire (piXö} rwv TtavraQxcoiv) 

mais cette lecture n*est pas metrique. — 21a : les mss. se partagent 

entre « kala » et « kali». — 21b : : la vocali- 

sation o du sin est bien marquee dans Univ. F1375.—22b : 
« raaxä)Orjv», est fort suspect. 

4. Traduction litterale: 

1) Parle avec les saints comme tu en as le droit; ne mange 
pas seul: invite les autres. — 2) Tes yeux voient Dieu claire- 
ment: il danse (ah! quelle joie!) sous ton regard, — 3) Dans 
la lumiere, tu vois le front de Dieu : moi je baisse (?) mon 
front devant ta Vision. — 4) Quiconque a tenu son front 
comme (celui) d’un esclave, qu’il marche sur la tete de Tange! 
— 5) Comme les saints, puisse-t-il etre toujours vivant! 
Comme les autres (saints), puisse-t-il ne jamais trouver la 
mort! — 6) Quiconque ici s’attache (?) ä toi comme disciple, 
qu’il achete et vende avec toi! (?) — 7) Celui qui a dans le 
coeur Tamour pour toi, puisse-t-il voir ce que voient tes 
yeux! — 8) Entre dans cette tente (qu’est le corps) comme 
dans le tombeau : allons, meurs, notre äme, dans ce tom- 
beau I — 9) Puisque je t’ai dit (?) tout ce que tu dis ici, 
que cherches-tu de nous, toi qui nous appelles? — 10) Le 
corps marche, en bas. sur la terre : Tarne se promene lä-haut. 
— 11) Que notre corps se perde dans la terre, et que notre 
äme se trouve parmi les saints! — 12) L’äme — ah 1 quelle 
joie ! — a pris des ailes : depuis qu’elle etait arrivee de lä-haut, 
eile s'etait aigrie. — 13) De nouveau Tarne monte vers Lui, 
dans sa residence, pour jouir perpetuellement lä-bas du de- 
sir qu’elle a de Lui. — 14) Elle etait lumiere lä-bas, ici eile 
s’est noircie : (mais) de nouveau eile s’est enflammee ä la 
lumiere de Dieu. — 15) Un moment, ici-bas sur la terre eile 
a ete retenue : de nouveau eile est montee dans les hauteurs 
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oü eile a ete crcee. — 16) Dans Ic changement (?) oü tombent 
les ämes, ici, en exil, elles entrent ä nouveau dans un ocean 
d’epreuves. — 17) Puis Farne est retournee vers Lui, lä-bas 
eile a ete sauvee et s’est chargee de ce principe feminin (?). 
— 18) Son äme parle lä-bas comme moi. Que peut-il y avoir 
au monde comme moi? (= d’aussi heureux que moi?). — 
19) J’ai trouve celui que je cherchais, et de lui j’ai appris ce 
que je dis. — 20) Je Fembrasse toujours sans levres lä-bas, 
et il y a lä-bas mille esclaves comme moi. — 21) La langue 
ne saurait exprimer les beautes de Dieu : allons! chantons 
nous aussi le desir de Lui! — 22) Celui qui a donne son äme 
a vecu; celui qui ici-bas a ete saisi (?) a vaincu tous les au- 
tres. — 23) Le non-etre est Fexistence eternelle; Fexistence 
sur cette terre est perissable. 

II. Gazels extraits du DiväN DE Sultan Veled. 

L — GazelSl C). 

Transcription : 

1. N'eiTtü) iöm Qcopaixdy vaKovq ea'6, xaXij qaöiv'q, 

Aideig eav, daxEia pov^ vä XiOog.,. <pavfj. 

2. lloaa ÄaÄetg, oiov TtaidirCi iyd> deXco tpeovi]. 

I16aa XaXelg olov rd ... gi^a iyco * OeÄco yov^. 

3. Iloaa kakeig ^ ^v^rj pov (?) (.) drjxeVy OSAco pov'q. 

yjvx'jj pov pavQCodrjxev • tj^go vsgd vä k'övfj (?). 

Apparat critique : 

Ge court texte est tres mal atteste et reste hermetique dans 

Fensemble, — la : « ykssi » : nous corrigeons en ST» 

«nkssi» (?). A la place de « gadivq » (si les mss sont corrects), 

(1) Edition F. N. Uzluk, p. 48, v. 940-942. 
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on peut lire Qodivri « rosee», « couleur de rose». — lt> : 
« ansi» (ou « ensi») fni» ; sens et lecture obscurs. On peut lire : 

« V äXrjQmg (+ un subjonctif) (poDvri ». — 2a « bnisa » : un 

aoriste, tel que mivaoa^l Le sens n’apparait pas. — 2b 
On pourrait songer a lire yiaßQov{v), turc « yavru » (petit); mais, 

outre que Ton attendrait plutot la le^on le mot est connu en 

grec SOUS la forme yidßQrj, yiaßgi. — 3a : « absili (ou « eb- 
sili») mou » ; le contexte et les autres extraitsinclinent ä supposer 
« ^ »■ Par ailleurs le verbe qui suit, s’il est xvfpXdiOrjxeVy ne 

s’accorde pas avec Ttooa XaXelg, — 3b : : vä Xvvr] (malgre 
l’accent), ou XvvTj"^ 

Elements de traduction : 

1) Je vais parier ici le grec, pour que tu m’entendes, belle 
et svelte (jeune fille) ; tu accordes, 6 mon enjouee, a la pierre 
de paraitre... (?). — 2) Tout ce que tu dis, comme un petit 
enfant, je Tai ... : je veux une voix. Tout ce que tu dis, 
comme le je l’ai jete (?) : je veux une lignee, — 3) Tout 
ce que tu dis, mon äme (?), ...: je veux un couvent. Mon 
äme s’est assombrie : j’ai trouve de Teau pour qu’elle reclair- 
cisse. 

2. — Gazel 504 0), 

(S^ .-4 

L yo ^ ß\ Cs^ <y^ csjß ^ 

CT*^ 0^ 0*^ ^ 0*^ ,3^ ' 

Transcription : 

1. Tä /Ltdria rd . fzerä fxevav (?) riQ elöev ; 
Töaov xaXovratKrj elg rov xocfio vd (?) rovg (?) siöovv. 

(1) Ed. p. 305, V. 6279-6283. 
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2. [vr] Tj Qia oov-sxaipe jue, n Bokv uidXi yvgevyco * 

""ExdOrjHa ytd aev jc l>iaveg .... vä fze ßgovv, 

3. Eig rov Ttödov aov-ixXaiyco xal xcoqxhvco rä ddxQX^a ■ 
0ojvdC(^ xal AaXd) cre pievav ndXi vä e^rovv. 

4. "'Axovye xal Ocbgei iyoj yiä x^ivr\v ri ndda. 

^YßQi^ei xal Xakel touto to ded/Lia vä fiov ßcorovv. 

5. BeXevr %dveL aev{o) * ovöe XQchyei, ovöe xotpiäxai' 

^Eyia~dxi ßsXco syivev * xdvsg vä firj x6 emovv (?). 

Apparat critique : 

Remarque generale : le texte semble partout tres corrompu et 

en particulier dans la et Ib. — 2a : les mss portent, au debut du 

Vers, soit « di0iso », soit « ti0iso »; la premiere lettre 

ne s’explique pas. — 2h : ms : « ke kns nito » ; s’agit- 

il de äv67]xol — 3a: ms. « ke kotono » ou 

« ke kono no ». Nous proposons <t kofono» (* pour J). — 5b : 

la tradition est tres floue pour la fin du vers : « nmi yttn : 

ou « nmi tipn ». 

Traduction litUrale: 

1) Les yeux qui les a vus apres (?) moi? Aussi belle 
au monde ... — 2) Ton apparition m’a brüle et je te cherche 
encore ; je me suis perdu pour toi, et tu as fait qu’ils me trou- 
vent (inanime?) — 3) Je pleure de desir pour toi et fais taire 
mes larmes : puis je crie et j’ordonne (?) qu'elles me revien- 
nent. — 4) Ecoute et vois ce que j’ai souffert pour eile; eile 
s’indigne et dit aux autres de me demander cette Vision. — 
5) Veled te perd : il ne mange ni ne dort. Quant ä moi, ce que 
je veux est arriv6 : tu as obtenu qu’ils ne le disent point (?). 

3. — Gazel 582 (^). 

Note. — II s’agit ici des moities « b » de deux vers dont les 
moities « a » sont ecrites en turc pour le premier vers, en per- 
San pour le second. 

(1) Ed. p. 355, V. 7333-7334. 
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^ji ci3^ S^ y cs-*^ s*^ ^ ^ 

Transcripfio/i: 

Ib ^EXa aTtotps Hovrd ^ov, XQ^^V 

2b ^Eka ÖM yiä va dd}x{oy) eyct) %OLQd, 

Apparat critique: 
> 

Ib : un ms. vocalise « ;^rosi ». Faut-il lire XQovafj, qui est at- 

teste dans nombre de dialectes? — 2b : Nous lisons« yndo », 
au lieu de « nido ^ que donnent les rares mss portant ce vers. 

Traduction : 

la) Si tu veux, toi, que je sois plein de vie, 
lb) Viens ce soir pres de moi, dame doree! 
2a) Jour et nuit la beatitude qui emane de toi vient de 

ta beaute, 

2b) Viens ici, que je donne la joie ä (ton?) ccBurl 

4. — Gazel 885 0). 

_^)u3 c^Xt -■! 

touwJ cs^ 

C5'^' cyßj ci^ ^ 

CjC<r^ j>j> y a>^' 

Vj \i j oJo VAäJ^—' ^ - 6 

ß V—A* j>sj <gc^y ^ 

jy y - 3 

\ jjü 

^ ’iXs ^ \j jO V* ^gjLiwJ '«i - -11 
M 

(1) Ed. p. 536, V. 11295-11304. 
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Transcription : 

1. ^ÄfpevTrj, äno xa^diä ndvra deXoy 

Nd 0 ojQOj aov rd x^dpoL, vä ro (ptXä>. 

2. TL ÖBVTQioyalpat eyd> — vä ^evQa rovro — 

"Onov rgepco yiä aeva oidv ro tpvAAo ; 

3. ^lAäg epeva ycä rij 

^Eyib-iasva, äipsvrr], ösv ae (ptAa>. 

4. ""Exelvov Tioi) piaäg eav, vä ptacb, 

^Exetvov Ttov TO OeAeig, vä prj (piAoj. 

5. XcAidöeg oi y}vxs? X(L)pa eyivav, 

Ol xLAioi no'h (praaav.(?) 
6. Erd paivrdv elv araipvAta uavrobaTid (?) 

rä XBQVa aov necprco Kal kvAq> (?) 
7. ""AydTzr] aov Jtrjyaivei oidv nordpt 

K iyd) yvQcCoi psaa oidv rd pvAo. 

8. Hoapog diAei pe x" ey(h <Tor?> (peiyay ' 
KL aov (pevysig, k aydi easva OeAm. 

9. Td novrixd ro nixqd <5o? to äAAovg * 

^Epsva ^og iav syAvxv pfjAo. 

10. Kaxog dyxddc *pat, xal xAaiet ndvra ' 
^Epeva mdae pe aöyy vä ysAcb. 

11. BsAsvr AaAei ard MeßAäva rij dcogid (?) 
^Eyd} dcogcd ddAaaaa.(?) 

Apparat critique: 

Ib : peut-etrero legö aov ro... ou quelque adjectif de semblable 

structure. — 4b : les mss donnent ^ « nimi filo » ou 

« ynmi filo » — texte obscur. — 5a : mss : , 

« bsisas » ou ^ bsisias ». — 5b: mss 

« sto son to silo ». Sens? — 6a : mss : tli jsu « bndo faba » 

ou lis -Uj « bnd fapa »; nous lisons i ä la place de s, Une Va¬ 

riante porte, au debut du vers « sto bdromo {ardv ögo- 

po) au lieu de « sto midan » (turc : meydan). — 8a : mss : 

yjd\ « kgo affgo » (ou iffgo). II s’agit bien de (pedyco (cf, 

vers suivant), mais la forme est douteuse. — 9 et 10 : Une partie 

de la tradition omet 9a et 10b et presente seulement un vers com- 

posite 10a + 9b : il s’agit d’une Sorte de« saut du meme au meme » 

les parties 9b et 10b commeil^ant par « emina ». ~ 9b : 
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eyAv}(v : Vi- initial semble une prothese destinee a faciliter la pro- 
nonciation du groupe yA- initial. — 10b ; mdae pis : remploi du 
regime direct pour Tindirect semble ancien en Anatolie. — 11a : 

rrj OcoQid : texte atltere : LJU «ttrya » ou « törya », avec 

signe du « waw » au-dessus du r. — 11b : meme remarque pour la 

fin du vers : « Kali bilo » ou « kali mko » 
S’agit-il d’un adjectif compose avec xaXh- ? 

Traduction litterale : 

1) Seigneur, de tout mon coeur je veux constamment con- 
templer ton tombeau, pour Tembrasser. 2) Quel genre d’ar- 
bre suis-je donc — puisse-je le savoir! — , moi qui tremble 
pour toi comme la feuille? 3) Toi, tu me donnes des baisers 
tout au long de la vie (?); moi, seigneur, je ne t’en donne 
pas! 4) Celui que tu hais, il faut que je le hai'sse; celui que 
tu veux pour toi, je ne dois point Tembrasser. (Autre sens, 
avec une ponctuation differente: «Celui que tu hais, je 
veux le hair, celui que tu veux que je n’embrasse point»). 
5) Des milliers de personnages sont devenus poussiere, ce 
sont les mille qui ont atteint... (?). 6) Sur la grande place 
sont des raisins de toute Sorte : je me prosterne sur tes mains 
et roule (?). 7) Ton amour va comme un fleuve, et moi je 
toume, dedans, comme le moulin. 8) Le monde me reclame 
et je (le?) fuis; et toi tu fuis tandis que je te reclame. 
9) Donne ä d’autres la noisette rance; ä moi^ donne la douce 
pomme. 10) Le mechant est (comme) Tepine, et pleure sans 
cesse : ä moi, ramasse-moi des fleurs, pour que je rie. 1) Ve- 
led parle ä Mevläna (de) sa vision : je vois une mer... (?). 

in. — Fragments de poesies de MEVLäNÜ Djelül 

ed-Din RoumI. 

II s’agit de parties de vers redigees en grec, au milieu d’un 
texte persan : le melange est inextricable, certaines moities 
de vers presentant les deux langues. Ces curieux passages 
(qui nous ont ete signales par le professeur Abdülbaki Göl- 
pinarli, auteur d’une recente biographie de Mevlänä) (i), 

(1) Abdülbaki Gölpinarli, Mevlänä Celäleddin. Istanbul, 1951. 
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figurent dans le manuscrit 67 k de la Bibliotheque du Mu- 
see de Konya (xiv® s.), aux folios 45y-46r, \lZv, 290i>. Le 
manuscrit F 334 de la Bibliotheque de l’Universitö d’Istan¬ 
bul, qui les donne aussi, contient quelques variantes interes¬ 
santes. — (N.jB. : Les parties entre crochets sont en persan, 
sauf le deuxieme vers du premier fragment qui est en arabe, 
d’oü la mention du premier vers: <i. aaQaxiqviHa. ^). 

1. — F° 45ü-46r : 

4^1 cJ -•* 

.yJit cl>w ^ ^ 

(y} s CJ^ ^y. Cs' cs^„^ cshi: c^ ^ 

Transcription: 

1. Ttov slaai sav, ä<pevrrj pov^ [.], 
vä elTto) aaQaxr]Vixd (?) [.]. 

3b. ä<pevr'rji ö ri de^eig, OeXca xal naqaxakd} 

4b. ßorjOelg pe, xavdm pov ■ öiqpeQa naqaXaX<D, 

7a. 710V elaaiy raeXepTt^, tiov elaai, eC, nov aat, ayä, Tiov ’aat. 

Apparat critique: 

7a : On peut lire aussi, in fine :« äya7td> ae ». 

Traduction litterale: 

la) Oü es-tu, mon seigneur? Tu es celui qui fait du bien 
et en meme temps celui qui a le visage semblable ä (= beau 
comme) la lune. — Ib) Je vais dire en « sarrazin » comment 
je suis et comment tu es. — 2a) O peuple, nous sommes venus 
ä vous avec la pensee d’etre sacrifi6s ä votre amour, — 
2b) Depuis que nous vous avons vus, nos desirs sont devenus 
clairs.— 3a) Si tu me donnes un verre de vin, je suis heureux ; 
si tu m'injuries, je suis heureux. — 3b) Seigneur, tout ce que 
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tu veux, je le veux, et te prie... — 4a) Puisque ce serviteur 
est ivre, ecoute, toi, des paroles futiles et dispersees. — 4b) Tu 
m'aides, 6 mes delices (?) : aujourd’hui j’extravague. — 
7a) Oü es-tu, seigneur? oü es-tu, he! oü es-tu, agha, oü es-tu? 
— 7b) Maintenant que nous avons abandonne tout orgueil 
et toute reputation, cherche notre cceur. 

2. — Fo I73v, 

cJ 

[cS’ü'^ ^ 

<J\.y crr^^ 6^ 

3!. '4 

crr^^ cj^. cTT-^- ^ 

- s 

VvC . * ^ ^ o . _ Ci» 3>.. J>, . 6 

Transcription : 

1. ätpevrrjQ /nag elv\ xal äyoTtö/nev rov, 

xi-äjt* sxelvo 'vai xaX -r/ /nag 

2. yiaxi yvgiaeg, yiatC '^oQ/iTjoeg ; 

'tzs /le xi 7ra0eg, /ne xi ;^a(7eg! 

5. fAa, xali /lov, eXa aid%t /xov\ 

XaQa de dldeig ; dög /nag äve/no- 

6. üTov ditpä Ttivet, 7tov novel XaXel. 

/ir/dh xl^dxoiaeg, xaXi, xd yvaXi (?). 

Apparat critique: 

Ib : Le ms. 67 K porte cJt ^ yiiii kali» {yivev xaXifj); « ni» 

^ [el\vai) de F 334 est plus metrique. — 6b : 67 K a « to 

yali», F 334 ^ «to Imi». Sens obscur. 

Traduction litterale : 

1) C’est notre seigneur et nous Taimons, et c’est gräce 
ä lui que notre vie est belle. 2) Pourquoi es-tu reparti? Pour- 
quoi t’es-tu precipite (?) ? Dis-moi ce qui Pest arrive (ou : 
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ce que tu as souffert), dis-moi ce que tu as perdu. — 3) Ah I 
mon coeur! ah ! mon äme ! ah ! ce moi-ci! ah ! ce moi-lä ! — 
4) Ah ! ma maison ! ah ! mon toit! ah ! mon tresor! ah ! ma 
source de richesse! — 5) Viens, mon hon, viens, mon roi! 
Ne donnes-tu pas la joie? Donne-nous le souffle ! — 6) Celui 
qui a soif boit, celui qui souffre parle. Tu n’as rien saisi, 
mon bon... (?). 

3. — Po 290y. 

V. ‘ü-iy \i. (j^ b 

j^Cs^ 
> ^ c^. 

Transcription : 

la. >caXri rvxrj andvat gov, ei, atpevxrj raekepm^ ! 
2a.KaXoysQog^ 

4a, '^Qxe ps aydni] gov xai xdtjxa uagdipoga (?). 

5a. xakij pdga, ktyvg^l 7C(og {el)Gre ; xaM 'are; 

6a. sGv xekeveig, XGekepwq I epita uiioo), eka 'öco. 

Apparat critique : 

2a : ce simple mot figure en grec ä la fin d’un vers persan. — 

4a : ms. 67 K : !« paratara » (corrige ici en « parafora » ; 

J pour ^ ?), F 334 a \J\y « yaratara— 5a : les textes ont 

Ji <' postn » (67 K) ou y « boystn » (F 334) : il est 
peu probable qu*on ait affaire ä la forme iaxiv; faut-il supposer 

slGxe(v), ou (j confondu avec ts, ce qui laisserait lire elaxel — 

6a ; Vi «inba » (67 K), « aniba (F 334) ; une forme dissylla- 
bique convient mieux au metre. 
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Traduction litlerale : 

la) Bonne chance ä toi, ö seigneur Tchelebi! — Ib) A mi- 

nuit, sur notre nom tu recherches Thonneur. — 2a) Quel- 

quefois je m’habille de noir et je porte un bäton de moine. 

— 2b) Quelquefois je porte un turban et une lance, ou quel- 

quefois je suis un Arabe etranger. — 3a) 0 emir! tu es tout 

ce qui est, tu es ivre et tu peux saisir un lion. — 3b) Parle 

toute langue que tu veux, tu es un roi ä la levre douce. — 

4a) II m’est venu, Tamour pour toi, et j’ai ete furieusement 

embrase. — 4b) Tu es la lumiere de Dieu, ou bien Dieu lui- 

meme, ou bien Tange, ou bien le Prophete. — 5a) Bonjour, 

6 charmant! Comment allez-vous? Allez-vous bien? — 

5b) Le soir est devenu pour vous le jour, il n’y a plus de soir 

pour le soir. — 6a) A tes ordres, tchelebi 0! Entre encore 

et viens ici! — 6b) Abandonne-toi un moment, puisque tu 

as un cacactere doux. 

P. Burgui^:re et R. Mantran. 

NOTE DE LA RfiDACTION 

Nous avons revu de pres, sur epreuves, le travail tres conscien- 

cieux de MM, Burguiere et Mantran. Ils savent mieux que nous 

combien leur täche etait difficile ; mais ils ont le merite d’avoir 

mis, pour la premiere fois, ä la portee des historiens du grec vul- 

gaire, ces documents precieux et, jusqu’ä present, scelles d’un triple 

sceau. 

Beaucoup de devineurs d’enigmes linguistiques vont certaine- 

ment s’acharner sur les problemes qui restent ä resoudre, et j’es- 

pere que nos amis grecs nous aideront, notamment au Gongres de 

Thessalonique, oü je compte presenter ces rebus aux Koukoules 

et aux Kyriakides. En attendant, je propose les corrections et ob- 

servations suivantes : 

Page 67, vers 1. — Me rovg äyiovg 7tö}g öixaisaai XdXrjaE. 

Legendum ; bimeaai- En cappadocien ötxtov^ai (< dioiHov^ai) 

signifie « se marier, entrer en menage ». Sens : dis-nous ton com- 

(1) Litt^ralement, « tu commandes». G'est saus doute, comme 

oQlare I, une Sorte d'equivalent du turc « buyurun I ^ qui a le meme 

sens. 
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merce avec les saints. Cf. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, 

p. 596. 
M^me page, vers 2. — Au lieu de dtvei xoqovq etc., legendum : 

ösv xoiQEi - äx - trj x^Q^^ peux contenir ta joie... ^ 

Mtoe page, vers 3. — Au lieu de dsrvä} (impossible), legendum : 

dsHvo} yd>, dsKvo) est (Dawkins, Modern Greek, p. 602-603) cap- 

padocien pour /3afß) (de Qitoj, refait sur Taoriste). Sens : «je mets 

mon front sur ton visage ». 

Meine page, vers 4: legendum : vä narrjorj aro xsepaXt oov äyysXog, 

Mtoe page, vers 5. — Au lieu de äXXovg, legendum : dyyeXovg 

(correction evidente de Marguerite Mathieu). 

Meme page, vers 16. - "'AXXa/za est connu dans le sens de 

« vetement». Ilsrovv : corriger Tiarovv. Sens : « Dans le vete- 

ment (c’est-ä-dire Tenveloppe charnelle, le corps, ax-gvco/na) oü 

elles (les ämes) marchent ici-bas. » 

Meme page, vers 17. — Au lieu de rov, lire plutot nov, supprimer 

la virgule. Celui qui est retourne lä-bas est sauve. Au lieu de ro 

dfjkvv, garder la legon du ms, dilin, c’est-ä-dire, d’apres nous, drj- 

Xiv de BrjXsid, noeud coulant, lacet? roßcbQrjHev : legendum : yvfivm- 

Orjxev. Texte, et sens general : Ki oji skeIvo ro OrjXlv yvfivco- 

driHEv. « Et il s’est depetre de ce lacet». 

Page 68, vers 22. — r^aHcodrjv. T^aHcbvco en grec commun 

signifie «accrocher, embarrasser, empetrer»; en cappadocien, 

«briser». C’est plutot le second sens qui convient ici. Cf. R. 

Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, p. 653. 

Page 70, vers Ib.—Je prefere naturellement r’ äX7]9dfg ä vä XtOog, 

Meme page, vers 3. — Legendum : ^vx'g f^ov Pico<pd)dt]xs, 

Page 72, vers 3. — oxormvco^ 

Page 74, vers 5. — Legendum : noi) (praaav ro c6v rd Par 

milliers, ils sont devenus poussiere, ceux qui ont touche ä ta levre. 

L’emploi du possessif aöv est cappadocien. Cf. Dawkins, p. 645. 

Page 74, vers 11. — Legendum : BeXsvr XaXsi aro (pour arov) 

MeßXavä rij Odga ^Eyd) ßmgco ddXaaaa KaXXoi ytaXo. 

Veled parle ä la porte de Mevlana ; moi, je vois la mer, d’autres 

le rivage (Je ne suis pas admis aupres de celui que j’aime et qui 

me fuit: d’autres, plus heureux, arrivent au port). — Tout ceci 

en toute humilite, exempli gratia. J’insiste sur les« cappadocismes» 

evidents : dixiiaat, l’emploi de l’ancien possessif, dexvco qui est 

purement cappadocien, rCaxeoveo, et enfin dv^a. Nulle part, en 

cappadocien, on ne dit TtÖQra. H. G. 



AUTOÜK DES BOGOMILES 

I. — Le berceau du bogomilisme 

II y a bien longtemps, entre les deux guerres, nous avons 

achete chez un antiquaire de Beigrade un petit livre curieux Q), 

Public en 1864 par rarchimandrite du celebre monastere de 

Decani (alors en Turquie d’Europe), Seraphime Ristic, ce 

livre etait dedie au prince Michel Obrenovic, comme ä un 

« nouveau Niemanic ». C’est une brochure patriolique, oü 

Thigoumene fait de son mieux : dans la premiere partie (p. 

1-24), il publia des « donnees pour Thistoire Serbe » — le texte 

d’une ancienne chronique et quelques notes tirees des manus- 

crits du monastere (^) ; dans la 2® partie (p. 24-45), on trouve 

des « donnees pour Thistoire de Tfiglise Serbe », puisees aussi 

dans des manuscrits; dans la 3® (p. 46-84), une description 

du monastere, suivie de chants patriotiques. 

A la page 24, Fauteur dit: « Dans un vieux livre qui se 

trouve au monastere, j’ai trouve inscrites toutes les heresies 

auxquelles avait affaire notre figlise ou qu’elle combattait, 

ainsi que la maniere dont TEglise maudissait ces heresies et 

leurs predicateurs. Et Tun et Tautre sont importants pour 

Thistoire de r£glise serbe : c’est pourquoi j’offre aux lecteurs, 

mot ä mot, ce que j’ai trouve inscrit». 

Sur les deux pages suivantes, Ristic publie (sans trop tenir 

compte de Torthographe ancienne) le texte de ces anathemes, 

(1) Decanski Spomenici, skupio i izdao arhimandrit decanski Sera- 

FiM Ristic, U Beogradu u Drzavnoj Stampariji, 1864, p. 84, in-12. 
(2) Toutes ces notes chronologiques (dont la plus ancienne date 

de 1244) ont 6t6 plus tard inserees (d'apres d'autres copies) dans 
le grand recueil de Ljub\ Stojanovic, Stari srpski zapisi i natpisU 
Beograd, 1901, t. I et suivants. On voit donc que le monastere de 
Decani poss^dait bien des manuscrits pr6cieux. 

Byzantion XXII. — 6, 
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en commengant par celui contre « ceux qui ecrivirent et par- 

lerent contre les saints patriarches Tarasios, Nicephöre, Me¬ 

thode, Ignace, Photios, Stephane, Antoine et Nicolas ». Apres 

l’anatheme contre l’heretique Geronte de Lambysos en Gre¬ 

te, nous trouvons sept anathemes de provenance Serbe: 

(1) Vsi jeretici, ikonoborci i pavlikiani i bogomilci, sirec 

nebogomolci, da budut prokleti; ljudie tozde trizdi. 

(2) Ize vo Makedonii Bolgarskii v Filipoleh i okrest v’- 

zniksi jeres Bogomilov i sadruznici jego, da budut prokleti 

trizdi i anathema. 

(3) Belizmenc’, Rastudie, Drazilo, Rastima gost, pop Tvr- 

dos, Dobrko, Radosim, Tvr’tko, pop Braten, i vsi jeretici 

Bosn’scii i Hrm’scii, da budut prokleti i anathema, 

Nous n’inserons pas les anathemes qui suivent, car nous 

esperons revenir encore sur ce sujet; aujourd’hui, nous vou- 

lons souligner seulement que l’anatheme n^ 2 apporte des 

donnöes precises sur le berceau du bogomilisme. 

II est regrettable que S. Ristic n’ait rien dit du manuscrit 

oü il avait puise ces anathemes, et qui est maintenant introu- 

vable 0). Mais le texte est completement digne de foi; quoi- 

qu’il ait ete tout a fait neglige dans Thistoriographie serbe, 

des textes semblables furent publies plus tard : en 1871, par 

Sava Kosanovic, d’apres un manuscrit du monastere de la 

Trinite (pres de Plevlie) (2) ; en 1898, par N, Ruzicic, d’apres 

un manuscrit de TAcademie de Zagreb 0. Les trois textes 

appartiennent ä des « synodiques» serbes, qui ressemblent 

assez au synodique bulgare du tsar Boril de Tan 1211. 

(1) Nous nous sötntnes adress4 aux professeurs Serge Troicki et 
Laza Mirkoviö, qui avaient explor6 dans les dernieres ann6es la 
bibliotheque de Deßani; üs n'ont pas vu de manuscrit contenant 
des anathemes. 

(2) Sava Kosanovic dans le Glasnik Srpskog Ucenog Drustva, 
t, 29, 1871, p. 172-177. Ce texte tut re^dite plus tard (mais pas 
completement) par Ljuba Stojanovic dans le Spomenik de TAca- 
d6mie Serbe, t. 56, 1922, p. 22-30. 

(3) Obred ispovedanfa vere i proklinjanja jeretika, objavio episkop 
Nikanor Ruzicic, Spomenik S. K. Akademije, t. 31 (1098), p. 1-5. 
C'est un manuscrit du xiv® siede, qui faisait partie de la collection 
de Mihanoviö, le consul autrichien ä Thessalonique en 1840-50; 
il avait acquis d^assez nombreux manuscrits au Mont-Athos. 
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Ce sont des actes officiels, qui ont pour base le synodique 
grec de 843. En proclamant le triomphe de Torthodoxie sur 
les iconoclastes, rimperatrice Theodora et le patriarche Me¬ 
thode introduisirent la « föte de T Orthodoxie », qui devait etre 
celebreele premier dimanche du grand careme. Un acte solennel 
(to GvvodiHov), qui proclamait les vrais dogmes orthodoxes et 
maudissait tous les heretiques, devait etre lu ce jour-lä dans 
toutes les « grandes eglises » (patriarcales et episcopales). Cet 
acte recut des additions dans les siecles posterieurs — men- 
tions de souverains et patriarches decedes, acclamations de 
souverains et chefs d’figlise en vie, anathemes de nouvelles 
heresies. Les Eglises slaves (bulgare, russe, serbe) se ser- 
vaient depuis le x^-xi^ siede de traductions du synodique 
grec, en y ajoutant des additions locales. 

Le synodique russe est deja bien etudie, ainsi que le syno¬ 
dique bulgare de 1211, qui contient des anathemes contre les 
Bogomiles (^), mais le synodique serbe (qui nous est connu 
dans les trois variantes citees) ne Ta pas ete encore. Nous 
y avons consacre une etude speciale qui doit paraitre — 
si fata sinant — ä Sarajevo en 1953. Le resultat de notre 
analyse est que le synodique serbe fut promulgue par le 
Premier archeveque de TEglise serbe autonome, S. Sava, au 
concile de Zica en 1221 ; remanie par son successeur Arsene 
en 1233, il fut copie, ä la fin du xiii^ siede, dans les evSch^s 
de Dabar (ms. de Plevlie) et de Branicevo (ms. de Zagreb). 
II est difficile de dire ä quelle redaction appartient le texte 
de Decani, dont nous ne possedons qu’un court extrait. 
D’apres son orthographe (d’ailleurs tres peu soignee dans 
Tedition de Ristic), il parait que c’etait une copie du xvi« siede, 
mais son original remontait sürement aussi au xiii^ siede. 
Dans cet article, nous nous proposons d’examiner une seule 
question. Ce texte oublie par la Science nous apporte, en effet, 
des donnees pr^cises sur le pays natal du bogomilisme. 

* 
^ * 

(1) Th. UspKNsKij, Sinodik v nedelu pravoslavija, Odessa 1893 ; 
E. Petuchov, Ocerki po literaturnoj istorii russkago sinodika, St-Pet. 
1895 ; M. PopRUZENKo, Sinodik carja Borila (en russe), dans B*l- 
garski Starini, VIII, Sofia 1928. 
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On sait que la question du lieu de naissance du bogomi- 
lisme avait et^ beaucoup discutee sans resultats definitifs. 
Le pretre Cosmas et le synodique bulgare disent en termes 
vagues qu’il « a surgi en terre de Bulgarie» 0. Les deux 
Euthyme n’apportent point de donnees plus nettes, et G. 
Ficker, en etudiant Euthyme de la Peribleptos, emit meme 
rhypothese que le bogomilisme serait ne en Asie Mineure. 

Ce n’est que dans la Summa de Ranier Sacchoni (vers 1250) 
que nous trouvons des donnees plus precises : cet ancien here- 
siarque dresse une liste de douze « ßglises » (eveches) cathares. 
En commen^ant par TOccitanie, il passe ä l’Orient et dit: 
« Philadelphiae in Romania, Burgariae et Dugunthiae, et omnes 
habuerunt originem de duabus ultimis », Voici donc le lieu 
d’origine, mais malheureusement les historiens ne sont point 
d’accord sur ce que signifient ces noms geographiques. 

Charles Schmidt pensait que Dugunthia (ou Druguthia) 
devait etre la ville de Tragurium en Dalmatie. Mais dejä 
en 1853, P. J. Safarik demontra dans une courte note que 
Dugunthia (ou mieux Drugunthia = Druguuithia) devrait 
etre la contree des Aqovyovßlxai ou Aqayovßlrai, bien con- 
nus des chroniques byzantines (^). Mais, comme pour aug- 
menter la confusion, il y avait deux tribus de Dragovites: 
Tune en Macedoine, entre Thessalonique et Berrhoia, Tautre 
en Thrace, pres de Philippopolis, Safarik les mentionne 
toutes les deux, mais ne se prononce pas sur cette question. 

Franio Racki pensait que « Philadelphia in Romania » de- , 
vait indiquer Philippopolis, « Drugunthia » — les Dragovites 
en Macedoine, et « Burgaria » — la Bulgarie Orientale. Il est 
d’avis que le dualisme absolu etait originel dans le bogomi¬ 
lisme, mais qu’une reaction avait surgi, dont nous voyons 
des traces deja a la fin du x® siede (c’est la mention de Sa- 

(1) A. VaillaKt (H.-C. Puegä et A. Vaillant, Le traiti de Co5- 
mas, Paris, 1945, p. 37) dömontre que la langue de Cosmas est <( le 
vieux slave r^cent et oriental» (nous prefererions dire — le vieux 
bulgare oriental). « Il n’est donc pas douteux qu’il vivait dans la 
r^gion de la capitale Preslav ». Mais Thabitat de Cosmas ne nous 
renseigne pas encore sur le berceau du bogomilisme qu il combat. 

(2) Pavle Jozef Safarik, Pamatky hlaholskeho pisemniclvif Prague 
1853 (2® M., 1871), p. lx. 
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tan comme « fils pume » de Dien chez Cosmas). Racki dit: 
« Le berceau du parti manicheo-gnostique, auquel apparte- 
naient les Bogomiles en Orient, les Cathares ou Patarenes en 
Occident, ne pouvait se trouver ailleurs qu’en Bulgarie... 
Des le commencement, deux Eglises furent formces. Tune 
en Bulgarie, Tautre en Macedoine dans la contree des Drago- 
vites. C’est de lä que tirerent bientöt leurs origines les com- 
munautes de Philippopolis et de Constantinople, oü il y 
avait eu depuis longtemps des Pauliciens » (i). 

Cependant, E. Golubinski emit, en 1871, l’opinion que 
rEglise des Dragovites se trouverait en Thrace, pres de 
Philippopolis (2), 

Pendant de longues annees, cette question n’a plus ötö 
discutee. Mais on recommenca ä s’en occuper en Bulgarie 
dans les derniers temps. G. Trifonov affirma, en 1923, que 
le bogomilisme a du apparaitre dans les pays de la Bulgarie 
Occidentale (en Macedoine Occidentale et en Albanie). II 
tächa de demontrer que le pretre Cosmas habitait aussi la 
Macedoine Occidentale (®). Mais en, 1929, un autre auteur 
bulgare, N. Filipov, discuta le meme sujet (^). Son opinion 
est que les deux figlises rivales surgirent ä la fin du x® ou 
pendant le xi® siede. A cette epoque, le nom de « Bulgarie » 
s’appliquait ä la Bulgarie de Samuel (c’est-a-dire ä la Mace- 
doine). L’empereur Basile II forma de cette contree le 
«theme de Bulgarie », avec Skoplie comme chef-lieu, tandis 
que la Bulgarie proprement dite formait le «theme de Paiis- 
trion». Donc, Tfigüse de « Bulgarie» se trouvait en Mace¬ 
doine, et celle de « Draguvithie » en Thrace. Ainsi, dit Fili¬ 
pov, il est facile d’expliquer pourquoi les Bogomiles de Con¬ 
stantinople ötaient des dualistes extremes, et ceux de Ser- 
bie et de Bosnie des dualistes moderes. C’est parce que 

(1) Franjo Raöki, Bogomili i Patareni, Rad Jug. Akademije, 
VII, Zagreb 1868, p. 105 (2® Beograd 1931, p. 357 et 359). 

(2) E. Golubikskij, Kratkij ocerk istoril pravoslavnych cerkvej, 
Moscou 1871, p. 707. 

(3) J, Trifonov, Besedata na Kozma Presuitera i nejnijat avfor, . 
Spisanie na B’lgarskata Akademija (klon istor.-filol.), 29, Sofia 
1923, p. 45-49. 

(4) Nikola Filipov, Bogomilstvoto {proizhod i sa^tnosf), Vremena 
i Narodiy n® 3, s. a., p. 25-27 ; sur . Romania» en Asie Mineure, 
V. R. Lee Wolf, Romania. Speculum, 1948, n^ 1, p. 1-35, 
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les Premiers recevaient leur doctrine de la Thrace voisine 
(des « Dragovites »), et les seconds de la Macedoine (ou « Bul- 
garie»). Quant ä TEglise de « Philadelphie », Filipov n’ac- 
cepte point Topinion de Racki, qui voudrait la voir a Phi- 
lippopolis; Tauteur bulgare dit que le nom de « Romania » 
pouvait s’appliquer ä tont TEmpire de Byzance et qu’on 
devrait penser ä la ville de Philadelphie en Asie Mineure. 
Ses raisonnements sont assez convaincants. 

Cependant, M. Steven Runciman (ä Terudition de qui 
echappa la brochure de Filipov) en parle autrement dans 
son livre de 1947. Citant le pretre Cosmas qui dit que, «au 
temps du tsar Pierre, vivait en Bulgarie un prötre nomme 
Bogomil Runciman pense que le bogomilisme etait ne en 
Bulgarie (Orientale) et qu’apres Foccupation de ce pays par 
les Grecs, advint le « grand schisme » de cette doctrine. « A 
cöte de Tfiglise bogomile officielle ou « bulgare », nous trou- 
vons une figlise nommee « dragovite », d’apres le village de 
Dragovitsa sur les confins de la Thrace et de la Macedoine. 
Dragovitsa n’^tait pas loin des colonies pauliciennes de Phi- 
lippopolis; et probablement les doctrines de cette figlise, qui 
sont plus completement dualistes que celles des « Bulgares », 
representent les opinions bogomiles primordiales, telles que 
Bogomil lui-meme les avait empruntees ä ses voisins pauli- 
ciens. » Plus loin, M. Runciman dit: « Une grande difference 
doit etre notee entre les recits de Cosmas et de Zigabene: 
d’apres le premier, les Bogomiles sont simplement dualistes, 
et d’apres le second, ils sont monarchianistes. II paratt que 
la cause en est dans ce que Bogomil lui-meme professait 
un dualisme paulicien et que Tecole de Dragovitie represen- 
tait les opinions primitives de la secte, tandis que le monar- 
chianisme de l’figlise bogomile officielle de « Bulgarie » etait 
une Innovation du xi® siede, due ä la connexion avec le 
messalianismebyzantin». Nous voyons que M. Runciman s’ef- 
forga d’eviter la concurrence entre les Dragovites de Thrace 
et de Macedoine, en mettant le village de Dragovitsa (qui 
nous est inconnu) ä cheval sur la frontiere de ces deux pays; 
il ne dit pas oü Ton devrait situer Tfiglise de « Bulgarie » 
et celle de Philadelphie (^). 

(1) Steven Runciman, The Medieual Manichee, Cambridge, 1947, 
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Un an plus tard, Dmitri Obolensky accepte les opinions 
de Filipov, mais il pense que « c’est la province de Mace- 
doine qui devint le centre primitif du bogomilisme dans les 
Balkans» (p. 103). D’apres lui, «les sources du x® siede 
ne nous expliquent point quelle region de la Bulgarie pour- 
rait etre consideree comme le pays natal (the original home) 
de la secte bogomile Toutefois, en combinant les facteurs 
geographiques, les donnees historiques indirectes et les sources 
posterieures, D. Obolensky pense qu'il est possible de prouver 
que le berceau et Ic bastion du bogomilisme se trouvaient 
en Macedoine Q), 

En analysant la liste des 12 ecclesiae de R. Sacchoni, Obo¬ 
lensky eite les opinions divergentes et se ränge k celle de 
Filipov : « Drugunthia » se trouverait en Thrace, « Bulgarin & 
en Macedoine et « Philadelphia» en Asie Mineure. Mais il 
pense que Tfiglise « Bulgare » etait Tfiglise primordiale de 
Bogomil, situde en Macedoine, tandis que Yecclesia Drugun- 

thiae designerait les communautes pauliciennes en Thrace 
et peut-6tre aussi une evolution posterieure et locale du bogo¬ 
milisme SOUS rinfluence du paulicianisme. Donc, d’apres 
Obolensky, le berceau du bogomilisme serait en Macedoine, 
oü cette doctrine surgit d’abord comme dualisme mitige 
(« monarchianisme »). 

Si nous nous rappelons que Jordan Ivanov pla^ait Veccle- 

sia Bulgariae dans la « Bulgarie du Nord » et qu’Andre Vail- 
lant estimait que le pretre Cosmas aurait v6cu en Bulgarie 
Orientale, la question du berceau du bogomilisme devient 
assez embrouillee. Toutefois, dans ces derniers temps, on est 
de plus en plus enclin ä le placer en Macedoine. 

Ce n’est pas seulement l’opinion ancienne, celle de Gilfer- 
ding (Hilferding), qui placait Yecclesia Drugunthiae en 

pp. 59 et 79. La notion de cet auteur sur la Dragovitie ne nous 
est pas claire. Il dit encore que «par une Ironie de Thistoire, Bo- 
gomil fonda Tfiglise de Dragovitsa, tandis que rfiglise posterieure 
bogomile fut fond^e par J^r6mie» (p. 91). D'autre part, il accepte 
Topinion de Schmidt que rPglise de Drugunthia se trouvait ä Tra- 
gurium en Dalmatie (p. 100, 108, 109), il pense m^me que « la grande 
Eglise dalmate de Tragurium » professait le dualisme absolu (p. 124). 

(1) Dmitri Obolensky, The Bogomils, Cambridge, 1948, p. 151- 
156 et p. 160-163. 
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Macedoine 0), celle de Trifonov, Filipov et Obolensky, mais 
aussi celle de Klincarov (^), de D. Vulcv f), de Kosta Ra- 
cin O- Ce dernier auteur voudrait Her le bogomilisme aux 
colonies armeniennes dans la Macedoine du Sud-Ouest, qu’il 
appelle le « pays des Dragovites ». « C’est de cette rive droite 
du Vardar que le bogomilisme se diffusa dans les autres con- 
trees bulgares, surtout dans celle de Philippopolis, oü habi- 
taient les anciens Pauliciens». 

* 
* sK 

Mais voici que le texte meconnu du synodique de Decani 
(qui peut bien remonter ä un archetype de Tan 1221 ou 1233) 
nous donne une indication precieuse. II dit expressis uerhis : 
« Que Fheresie de Bogoinil qui surgit en Macedoine bulgare, 
ä PhilippopoHs et aux alentours, et de ses adherents, soit 
maudite»(^). 

Donc, c’est a Philippopolis et dans ses alentours (« okrest») 
qu’etait le berceau du bogomilisme. Ce temoignage coin- 

(1) A. Gilferding, Istorija Serbov i Bolgar (-- Sobranie socinenij, 
t. I), Moscou, 1868, p. 133. 

(2) Ivan G. Keincarov, Pop Bogomil i negovoto vreme, Sofia, 
1927, p. 32 ; il eite une legende, notee chez les paysans de la Babun- 
planina, affirmant que le pope Bogomile ^lait n€ dans le village de 
Bogomili, oü il habitait et niourut. Mais cetLe legende peut bien 
avoir une source livresque et s'etre forgee dans les derniers temps. 

(3) Dimit'r V'lev, Bogomilskofo socialno-nacionalno dvUenie, 
Varna, 1942, p. 13 ; cet auteur pense meme qu'en 963, le comes Ni¬ 
colas se rövolta contre le tsar Pierre ä la tete des Bogomües de la 
Macedoine et que la Bulgarie Occidentale du tsar Samuel etait 
bogoxnile (p. 54-55). ' 

(4) Kosta Räcin, Dragovitskite bogomili, Skopje, 1948, pp. 27 et 
40 (oeuvre posthume, en langue macMonienne). 

(5) Nous sommes d'avis que le texte de Decani ^tait une copie 
tardive (du xvi® ou xvii® siede) d'un archetype ancien, remontant 
ü Tan 1221, ä la date du concile tenu par S. Sava ä 2ica. On trouve 
dans le texte par Ristiö des fautes de grammaire et des alt6- 
rations, qui ne peuvent toutes etre attribuees ä T^diteur. Par ex., 
la phrase : «jeres bogomilov i sadniznici jego » (« haeresis bogomi- 
lorum et socii eius ») est incorrecte ; Tarchetype devait dire : « jeres 
Bogomila i sadruznici jego » (« haeresis Bogomili, etc. »). Au lieu de 

Filipopolehnous lisons « Filipoleh» dans le texte edit6. 
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cide parfaitement avec le röle des Pauliciens dans cette con- 
tree. Anne Comnene nous dit que les Pauliciens y furent 
transferes par Jean Tzimisces du pays des Chalybes et de 
rArmenie. Cette colonisation sous Tzimisces (969-976) serait 
posterieure a Teclosion du bogomilisme, mentionne dejä avant 
953 comme « nouvelle heresie » par le patriarche Theophy- 
lacte. Mais on peut presumer que des transferts de Pauliciens 
dans cette contree eurent lieu plus tot et que quand Constan- 
tin V Copronyme et son fils Leon IV transplantaient des 
heretiques d’Armenie en Thrace au VIII® siede, il y avait 
une certaine quantite de Pauliciens parmi ces heretiques. 

Le texte de Decani nous atteste donc que le berceau du 
bogomilisme etait en Thrace, oü ce mouvement etait etroi- 
tement lie a celui des Pauliciens. Ce lien est aussi confirme 
par Tanatheme I qui maudit «les heretiques iconoclastes, 
Pauliciens et Bogomiles », et par Tanatheme VI de Decani 
qui maudit « Theresie de tous les Pauliciens et Bogomiles», 
Sans faire allusion aux Manicheens ou aux Massaliens. 

Un detail pourrait nous etonner: c’est l’expression « en 
Macedoine bulgare», au lieu de « en Thrace». Mais c’est 
justement la terminologie de cette epoque, oü nous voyons 
une migration curieuse de termes geographiques. Nous avons 
demontre que le nom de «Bulgarie» designait, au xi® et 
XII® siede, non la Bulgarie proprement dite, mais la Mace¬ 
doine. Inversement, le nom de Macedoine servait, depuis le 
VIII® siede, dans Fadministration byzantine, a designer la 
Thrace. Le « theme de Macedoine» avait pour chefs-lieux 
Andrinople et Philippopolis (i). Donc, le texte de Decani 

(1) Ge nouveau sens du terme « Macedoine », note par Theophane 
(6d. de Boor, p. 475 et 490) est connu de tous les ecrivains qui se 
sont occupes de Torganisation des thömes (Geizer, Bury, Diehl) ; 
V. G. OsTROGORSKY, GescMchte des Byzantinischen Staates, Mün¬ 
chen, 1940, pp. 133, 174 et 177. Dernierement, M. Paul Lemerle 
nous a dit; « Au viii® siede, nous voyons se detacher du theme de 
Thrace un tlitoe de Macedoine dont le nom ne doit pas nous faire 
illusion: il ne s'agit pas de la Macedoine au sens ancien, ni du dio- 
cese de Macedoine, mais des rögions occidentales du primitif thtoe 
de Thrace. Aussi plusieurs ecrivains byzantins, pour prävenir la 
confusion, emploient-ils Texpression Maxedovia rifc ou 
zaza SQ^xrjv, que nous devrions adopter ; cf. Tafel, Const Porph,, 
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s’accorde sur ce point avec la langue administrative byzan- 
tine, tandis qu’Anne Comnene se sert du nom classique de 
Thrace pour designer la contree de Philippopolis. 

Le temoignage du synodique de Decani est posterieur de 
quelque trois siecles a Tapparition du bogomüisme. Cepen- 
dant il est tres convaincant: il est issu du haut clerge Serbe, 
probablement de barcheveque St Sava. Il correspond aux 
faits historiques — la contree de Philippopolis, peuplee de 
Pauliciens, devait etre le berceau du bogomilisme. C'est ici 
que se forma TEglise des Dragouvites, professant le dua- 
lisme absolu. Mais nous pensons que cette figlise embras- 
sait les deux pays des Dragouvites — la Thrace et la Mace- 
doine. A cöte d’elle, une ßglise « bulgare » devait se former 
en Bulgarie proprement dite, dans les contrees de Sofia et 
de Preslava. Cette figlise avait ä sa tete, au xi® ouxii© siede, 
« Pierre de Cappadoce, dedac de Sredec (Sofia) », anathema- 
tise dans le synodique bulgare. Cette figlise de Bulgarie 
professait le dualisme mitige, comme nous le voyons par le 
traite de Cosmas (Satan comme fils puine de Dieu) et des 
donnees occidentales du xii^ siede. Quant ä Tfiglise de 
Philadelphie, eile devait se trouver en Asie Mineure. Rap- 
pelons-nous qu’en 1167, au synode de St-Fdix-Caraman, 
le « pape Niquinta », representant des Druguvites, disait qu’il 
existait sept Eglises en Asie. S’il y en avait tant en 1167, 
il devait en rester au moins une en Asie vers 1250 — c’est 
justement Yecclesia Philadelphiae Q), 

p. xiii-xxm ; K. Amantos, EBBE, I, 1924, p. 41-44; St. Kyria- 

KiDEs, BoX£q6v, p. 128 », et plus loin, il dit en discutant la date de 
la Constitution de ce theme : « Elle eut lieu en tout cas avant 802 ; 
ä cette date, nous connaissons un monostrat^ge de Thrace et de 
Mac6doine, L6on, frere d'Aetius; et ce titre ne s'expliquerait pas 
Sans Pexistence, avant 802, d'un th^me de Mac^doine, dont on est 
ainsi amen6 ä placer la cr^ation entre 789 et 802 *>. P. Lemerle, 

Philippes et la Macedoine Orientale, 1945, p. 122-123. 
(1) Voyez A. Dondaine, Un traite neo-manicMen du VHP siede, 

le Liber de duohus Principiis, suivi d'un fragment du Rituel cathare 
{Institutum Fratrum Praedicatornm Romae ad S. Sabinae), Rome 
1939, 179 pp. M. H. Gr^goire a repris la question des 6glises ca- 
thares, et notamment de Drugutia, Dugunthia, Dorgovetis et de 
Philadelphie, dans ses Precisions geographiques et chronologiques sur 
les Pauliciens, Bulletin de VAcademie Royale de Belgique, 7 juillet 
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11.—üantipape cathare 

Dans notre article sur la doctrine de l’figlise de Bosnie (^), 
nous avons parle de Rastoudie, qui etait mentionne comme 
chef de cette figlise (de son « ordre ») dans un texte bosnien 
du xiv^ siede et en mßme temps anathematise comme « Ras¬ 
toudie de Bosnie », en tete d’une liste d’hereLiques dans les 
synodiques serbes. Nous Tavons alors identifie comme Aris- 
todios, citoycn de Zara et de Spalato, natif d’Apulie, orfevre 
et peintre passe ä Theresie avant Tan 1200, d’apres le te- 
moignage de Thomas Spalatensis. Ce Grec cultive devint le 
Premier « ancien » (dM) de TEglise bogomile de Bosnie, 

Nous ne nous sommes pas alors arrde ä un fait curieux. 
Le texte du synodique de Plevlie anathematise « Rastoudie 
de Bosnie et Radomir et Drazilo et Tolko et Tvrdko et Tvr- 
dos et tous ceux qui s’appellent chrdiens et chretiennes », 
mais le manuscrit de Zagreb dit autrement: 

«Belizmen’c, Rastoudie, Drazilo, Tvrdos, Dobrko, Rado- 
sim, Rastina gost, pop Droug, Tvrdko, pop Braten, Hotes i 
v’si jeretici Bos’n’sci i Hrm’scii da boudout prokleti ». II pa- 
rait que le texte de Plevlie n’est qu’un remaniement abrege 
de cet anatheme, qui peut etre plus ancien. 

Et voici que le texte oublie de Decani contient un ana¬ 
theme identique: 

«(3) Belizmenc, Rastoudie, Drazilo, Rastima gost, pop 
Tvrdos, Dobrko, Radosim, Tvrdko, pop Braten et tous les 
heretiques de Bosnie et de Hlm (^) soient maudits et ana- 
thematises ». 

Rastoudie-Aristodios füt sürement le premier chef de 

1947, pp. 322-323 ; sur le nom des Dragoubitcs ou Drogovites, 
cf. le meme auteur, Byzantion, XXI (1951), pp. 248-249 ; cf. en- 
core H. G., Cathares d'Asie Mineure, d’Italie et de France, Mi~ 
morial L. Petit, Melanges d'IIistoire et d'Archeologie byzantines = 
Archives de VOrient chretien, I (1948), p. 142-151. 

(1) A. SoLoviEY, La doctrine de VFglise de Bosnie, Acad^mie 
Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres, 5® s6rie, t. 
XXXIV, Bruxelles, 1948, p. 517-522. 

(2) Hlm ou Hum (terre Chelmi) est le nom ancien du pays 
appel4 plus tard (depuis la fin du xv® siede) THerz^govine, 
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rßglise de Bosnie; c’est lui qui est nomme en töte de la liste 
des 12 evöques bogomiles dans Tevangile de Batalo (xiv® s.). 
Pourquoi donc, dans deux variantes du synodique Serbe, son 
nom est-il precede par celui d’un certain «Belizmen’c »? 

Cet enigme fut eclaircie par le professeur de theologie de 
Zagreb, Dr, Kniewald, dans son etude fouillee sur «la vera- 
cite des sources latines sur les chretiens de Bosnie» Q-). 

M. Kniewald y commente, entre autres sources, la Summa 

de Ranier Sacchoni, reeditce par lui d’apres un manuscrit de 
la bibliotheque metropolitaine de Zagreb (de la fin du xiii^ s.) ; 
Sacchoni decrit la divergence d'opinions entre les heretiques 
de Lombardie et dit: « Huius partis caput est Belazinansa 
Veronensis ecclesiae episcopus, et eum sequuntur plurimi anti- 
quiores et pauci juvenes eins sectae. Alterius vero partis 
caput est Johannes de Lugio Bergamensis, eorum filius maior 
et ordinatus episcopus ». M, Kniewald ajoute une note au 
nom de Belazinanca: « L’anatheme du manuscrit du syno¬ 
dique de Zagreb... mentionne en premier lieu, avant Rastu- 
die-Aristodios, un certain Belizmenac (il eite le texte). En 
tenant compte de ce que les noms etrangers etaient facile- 
ment älteres par les copistes, on pourrait penser que ce Be¬ 
lizmenac serait identique ä Teveque patarene de Verone, 
Belazinansa, mentionne par Ranier comme representant et 
Chef des Albanais anciens. D’apres Ranier, Belazinansa pro- 
fessait Tantique doctrine, acceptee en 1200-1230 par tous 
les Albanais. Cette ancienne Version de la doctrine albanaise 
Concorde avec la doctrine de FEglise bosnienne, teile qu’elle 
est decrite dans les sources latines, et differe de la Version 
nouvelle, introduite par Jean de Lugio. Le Codex. Vatic. 
4255, f. 54, remarque que les adherents du dualisme portent 
des noms divers : « apud quosdam enim appellantur Alba- 
nenses, apud alios illi de Gesen^ano, apud alios illi de Blas- 
manta. Alii qui ponunt unum principium, similiter diversis 
nominibus haeresiarcharum sicut successive mutantur » (Döl- 
linger, Beiträge^ II, 327). On voit donc que les courants 
divers dans les Eglises cathares, et meme les ßglises en- 

(1) Dragutin Kniewald, 'Vjerodostojnost latinskih izvora o bosan- 
skim krstjanima {Rada Jugoslav, Akademije, 270), Zagreb, 1949, p. 
106-107, 
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tieres, tenaient leurs noms de leurs heresiarques. L’un 
d’eux etait Blasmanta. Est-ce que ce Blasmanta ne serait 
pas identique avec Belazinansa et Belizmenac? Si cette 
hypothese se justifie meme en partie, nous aurons une nou- 
velle preuve des liens entre les heretiques d’Italic el les ehre- 
tiens de Bosnie, car c’est ainsi seulement que nous pourrons 
expliquer Fanatheme contre Belizmenac. Pourquoi les syno- 
diques serbes maudiraient-ils un heresiarque de F Italic du 
Nord, s’il n’avait eu aucune liaison avec leur territoire?» 

Nous avons eu la meme pensee avant d’avoir lu Fetude 
de M. Kniewald, et nous pouvons appuyer son hypothese 
par quelques preuves supplementaires. 

Premierement, le prof. Kniewald ne connait que le syno- 
dique de Zagreb ; le texte oublie de Decani demontre que 
le nom de Belizmenac se trouvait probablement dans Farche- 
type du synodique, encore au temps de S. Sava. 

En second lieu, dans le texte de Sacchoni, publie par M. 
Kniewald, le nom de Feveque de Verone se trouve trois fois ; 
on lit deux fois sur la feuille 86^; « Belazinansa », mais sur 
la f. 87"^« errores Belesmanse». Cette derniere graphie est beau- 
coup plus proche de la forme slave «Belizmen’c». Nous 
sommes d’avis que Foriginal de Sacchoni portait partout 
«Belezmansa», mais que le copiste comprit d’abord le m 

comme in\ la troisieme fois il copia juste: «Belesmansa», 
mais oublia de corriger les deux premieres graphies (^). D’ail- 
leurs, Charles Schmidt qui disposait d’autres editions de la 
Somme de Sacchoni, ecrivait seulement «Belismansa»(^). , 
A. Dondaine a publie un traite inedit: Tractatus de hereticis, 

qui apporte des donnees precises sur la hierarchie cathare 
en Italic; il y est dit: « Albanenses primo habuerunt Philip- 
pum, postea Belesmanzam, forte annis XL». Nous trou- 
vons chez A. Dondaine encore une Variante; « Bellasmanza 

(1) Sur les photographies du mariuscrit, publiees dans Foeuvre 
de D. Kniewald, on voit clairement combien, dans T^criture go- 
thique, le m ressemble ä in (Fi est toujours öcrit sans point). 

(2) Charles Schmidt, Histoire des Cathares, Geneve, 1849, t. I, 
p. 154 ; dans une note ä cette page, il remarque : « Dans F^dition 
de Gretser, p. 36, il y a pour Belismansa les variantes Belesinansa 
et Gelesmansaf et pour Jean de Lagio, Johannes de Lugduno ». 
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(ou Bellasmanga) » 0) i c’etait donc le vrai nom de l’^v^que 
de Verone, qui est bien proche de la forme Serbe: « Beliz- 
menac » (au gen. Belizmenca). 

Quant au nom de « Blasmanta » qui est accole aux cathares 
de Vecclesia Albanensis dans le texte publie par Döllinger, 
11, 327, c’est sürement le nom deforme du meme Bellasmanza. 
Nous pensons que cette Variante avait surgi d’apres une 
etymologie populaire qui avait rapproche le nom de Bellas- 
manga du participe du verbe « blasmare » (v.-fr,« blasmer » = 
blasphemer). Pour les catholiques, le chef des heretiques 
n’etait qu’un « blasmant», un blasphemateur de Dieu. C'est 
un jeu de mots dans le style des polemiques religieuses du 
Moyen Age (^). 

De quelle nationalite pouvait etre ce Belismansa ou Bellas- 
manga? Nous nous sommes adresse au philologue eminent, 
M. Petar Skok, de Zagreb, qui nous repondit que, d’apres son 
opinion, ce ne serait pas un nom italien mais peut-etre un 
dMve du Casus obliquus d’un nom slave Belizmen’c (au gen. 
Belizmen’ca), car les noms slaves passaient dans Titalien 
SOUS la forme du cas regime; p.ex, « Bucarizza » est forme 
de « Bukar’c » (gen. « Bukar’ca »). Selon Topinion du prof. 
Skok, Belizmen’c pourrait etre un nom bulgare, signifiant; 
« natif de Belizmen» (il existe un village « Crnomen » en 
Bulgarie, il pouvait y avoir aussi un «Belizmen»). 

Si nous admettons que le chef de Ffiglise des Albanais 
etait un Bulgare d’origine, ce fait confirmerait encore le 
caractere international du mouvement cathare. On sait que 
Papas Niquinta vint, en 1167, en France de Bulgarie, que 
parmi les premiers eveques cathares en Lombardie, on 
trouve les noms de Johannes Judaeus et de Caloiannes; le 
Premier eveque de Bosnie etait Aristodios, un Grec d’Apulie, 
etc. 

(1) A. Dondaine, La hierarchie cathare en Italic, Archivum 

Fratrum Praedicatorum, t. XX, Roma 1950, pp. 310 et 286. 
(2) Rappelons-nous «Bogomil, a po istine Bogu ne mil» chez 

Cosmas le pretre, «bogomrski jeretici» au lieu de << bogomilski» 
dans le synodique bulgare, n bogomüci sirec nebogomilci & dans le 
synodique serbe de Decani, et d'autre part, le ^vQGÖoTo/Ltog au lieu 
de Ghrysostomos, comme le disaient les bogomiles (Euthyme Zi- 
gab^ne, P. G., t. 130, c. 1317). 
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Cependant, on pourrait faire des objections ä Thypo- 
these du prof. Skok : nous voyons dans les sources d’Italie 
de la meine epoque des noms semblables, comme «Belas- 
magra », « Belisbasta » et un eveque catholique ä Lyon en 
1180 du nom de « Jean de Belesmains » (^). C’est aux philo- 
logues d’etablir si «Belismansa » est un nom slave ou ro- 
man; pour notre these, cette question n’a guere d’impor- 
tance. Nous insistons seulement sur le fait que la personne 
maudite dans les synodiques serbes en tete de la liste des 
heretiques de Bosnie, porte le meme nom curieux que Te- 
veque cathare de Verone. 

D’apres le temoignage de Sacchoni, Belismansa etait vers 
1220 non seulement eveque de Verone, mais le chef spirituel 
de toute Tfiglise « Albanensis » (ou cathare) qui professait le 
dualisme absolu des Druguvites. Les grands eveches du Sud- 
Ouest de la France—^Toulouse, Albi, Carcassonne et Agen — 
suivaient alors sa doctrine, tandis qu’en Lombardie, TEglise 
de Concorezzo inclinait vers le « monarchianisme» de Bul- 
garie. Plus tard, vers 1250, Tautorite de Belismansa declina 
en Lombardie, gräce au schisme de Jean de Lugio. 

Nous pouvons bien supposer que ce chef des dualistes 
absolus qui proclamait Fimmanence du principe du Mal et 
la Creation du monde par Satan, cet adversaire le plus dan- 
gereux du catholicisme, etait toujours recherche par Finqui- 
sition et ne se sentait pas toujours en securite ä Verone. 
L’inquisition sevissait en Lombardie: en 1233, eile brüla ä 
Verone precisement 60 heretiques, pour la plupart des gen- 
tilshommes (2). Belismansa, qui parait avoir echappe ä la 
justice du pape jusqu’ä sa mort naturelle, a bien pu passer 
quelques annees en Bosnie. Justement la Bosnie devint, dans 

(1) Bonaventurä Belasmagra, v. Dondainf, APP, XIX, 298 et 
XX, 287 ; Petrus et Guilelmus Belisbasta, v. Döllinger, Bei¬ 
träge, II, 181 et 200; Jean de Belesmains, v. Martene-Durand, 

'Thesaurus, t. V, Lutetiae Par. 1747, p. 1777. Enfin, un Belesman^a, 
appartenant ä une autre secte, celle de Bagnolo, est signal6 ä Man- 
toue vers 1261 ; «il ne doit pas etre confondu avec F6veque des 
Albanais du meme nom », dit A. Dondaine, AFP, XX, p. 288, note 23. 

(2) Gh. Schmidt, I, 164 ; Gioacchino Volpe, Movimenti religiosi 
e Seite ereticali nella soeietä medievale italiana, Firenze, 1926, p. 86 
(date 1223) et p. 101 (date 1233). 
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ces annees 1220-1250, un bastion du bogomilisme'militant. 
Tandis que les büchcrs de Tinquisition flambaient ä Beziers, 
ä Verone et ä Montsegur, en Bosnie le catharisme prit unere- 
vanche eclatante sur le catholicisme. Les eglises latines y 
furent detruites, les pretres assassines ou expulscs, et Teveque 
catholique de Bosnie dut deserter son diocese et se fixer ä 
Diakovo, sur la rive gauche de la Sava, en tcrritoire hongrois. 
Les papes prechaient en vain des croisades contre la Bosnie 
du banus Matthieu Ninoslav, ce « fautor et acceptator haere- 
ticorum». 

II est donc tres logique que le chef de TEglise Albanaise 
ait ete accueilli en Bosnie et qu’il y ait passe quelques annees. 
C’est ainsi que nous pouvons expliquer le texte des ana- 
themes serbes. L’ßglise de Bosnie {ecclesia Sclavetiiae) etait 
dejä bien organisee vers 1220 ; eile avait ä sa tete Aristodios- 
Rastoudie. Mais quand Belismansa arriva, il commenga ä y 
jouir d’une autorite supröme, comme chef spirituel des Ca- 
thares depuis Toulouse jusqu'en Macedoine. C’est pourquoi 
les archeveques serbes (en 1221 ou en 1233), bien informes, 
mirent son nom devant celui de Rastoudie. 

* 
* * 

Et maintenant nous revenons a la question de « Fanti- 
pape » cathare, depuis longtemps discutee et souvent traitee 
negativement dans la litterature speciale. 

On sait qu’en 1223, le legat apostolique en France, Con¬ 
rad de Porto, adressa une missive aux eveques de France, en 
les convoquant ä Paris, ä un concile contre les heretiques, 
qui devait ^tre preside par le roi Philippe Auguste. Cette 
missive est connue dans trois textes, tous incomplets; c’est 
seulement en les combinant que nous pouvons reconstituer 
le texte (^), Le legat annonce des faits qu’il connait bien 

(1) Le texte de Matthieu de Paris (tres abr^ge) se trouve dans 
r^dition de Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, t. XXII, p. 1201- 
1202, le texte de Rouen (avec des variantes d’apres VEpistola 129 
de Gervasius Praemonstratensis, ed. C. L. Hugo, Monumental I, 
115) ä la page suivante : Mansi, XXII, p. 1203-1206. II serait 
utile de consacrer une 6tude speciale ä cette missive. 
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(«Ecce quod vidimus, loquimur; et quod scimus, testifi- 
camur»), II a peur de Farrivee de TAntechrist qui a dejä 
son precurseur: «jam habet perfidiae suae praeambulum 
haeresiarcham, quem haeretici Albigenses papam suum ap- 
pellant, habitantem in finibus Bulgarorum, Croatiae et Dal- 
matiae, juxta Hungarorum nationem, ut per antipapam mo- 
ras Antichristi breviores esse minime dubitetur )>... Quel est 
le pays qu’habitait cet antipape? Dejä Racki l’expliqua 
bien en 1869 : ce ne peut etre que la Rosnie (^), ce pays alors 
inconnu en France, qu’on designa en nommant ses voisins: 
la Hongrie, la Croatie, la Dalmatie et la Bulgarie (souvenons- 
nous qu’au temps de Jean II Äsen, les frontieres de la Bul¬ 
garie englobaient la Macedoine). 

Le legat assimile ce « papa perfidiae » ä Lucifer qui erigea 
son tröne dans les pays de TAquilon, pour detruire le pou- 
voir du pape ä Rome (« non tarn ut sit similis altissimo apos- 
tolorum principis successori, quam ut ipsum cum univer- 
sali ecclesia deprimat et annullet»). Ce « pape de la perfi- 
die» a dejä devaste une grande partie de la vigne du Seigneur 
(allusion aux progres de Theresie en France et en Bosnie), 
« Ad eum confluunt Albigenses ut ad eorum consulta respon- 
deat, eins inhiantes doctrinis et eius damnatae sectae iudicia 
complectentes». Ce Satan envoya dans Tev^che cathare 
d’Agen un certain Barthelemi de Cartes, natif de Carcassone, 
comme son vicaire (« vices illius antipapae agentem »), L’eve- 
que cathare d’Agen, Vigoureux de Bathona, ceda ä ce vi¬ 
caire son siege 6piscopal dans le village de Pojors (var. Porlo), 
en se transferant lui-meme dans le pays de Toulouse. Ce 
vicaire Barthelemi envoie partout ses missives, en s’intitu- 
lant: « Bartholomaeus servus servorum hospitalis sanctae fi- 
dei, tali salutem ». II cree meme de nouveaux eveques et de 
nouveaux eveches en France (« creat episcopos et ecclesias 
perfidiae ordinäre contendit»). Pour combattre ce peril, le 
legat du pape invite tous les eväques de France ä Paris. 

Ce texte assez clair n’eut pas beaucoup de chance dans la 
litterature du catharisme. La cause en etait, entre autres. 

(1) Franjo Racki, Bogomili i Patareni^ Rad JugosL Akademijet 
VII, p. 164 (= 2« 6d. Beograd 1931, p. 415). 

Byzantion XXll. — 7. 
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que les commentateurs se tenaient souvent aü texte trop 
abrege de Matthieu de Paris, ce qui creait des confusions. 

Aussi, Charles Schmidt, apres une courte analyse des sour- 
ces, arrive ä la conclusion que le « pape » hcretique n’etait 
qu’une fiction Q). 

Apres lui, Racki affirme que les communautes cathares 
etaient organisees sur une base federative. II ne se sert que 
du texte abrege, oü on lit que «le vicaire de cet antipape, 
Barthelemi de Carcassonne, lui assigna pour residence le 
village de Porlos, en se transportant dans le pays de Tou¬ 
louse ». Racki pense donc que c’est Teveque de Bosnie qui 
vint en France, et raisonne ainsi: « On ne peut penser que, 
comme dans Torganisation de Tfiglise catholique, l’eveque 
de Bosnie aurait ete pour tous les cathares et patarenes le 
chef de leur figlise; mais ces mots ont sans doute ce sens 
que ceux d’Occident veneraient, dans la personne du chef 
de rßglise de Bosnie, le chef de cette figlise qui etait la plus 
proche de la source de leur doctrine, n6e dans la Peninsule 
Balkanique, et qui conservait le plus fid^ement cette doc¬ 
trine ». Racki täche d’expliquer pourquoi Teveque de Bosnie 
aurait dü se sauver en France, et il pense que la cause en 
pouvait etre Factivite du legat Acconcius, envoye par le 
pape en Bosnie en 1221 (2), Tout ce raisonnement est faux. 

Ignace Döllinger (qui connaissait Touvrage de Racki 
d’apres son abrege par Louis Leger dans la Revue des Ques- 

tiolis HisL, 1870, VIII), aborde assez brievement la question 

(1) Gh. Schmidt, apres avoir eite la missive de 1223, dit: « C’est 
un des 6v§ques de Bosnie qui renvoya aupres d’eux Barth^lemy 
Cartes, natif de Carcassone, avec la mission sans doute de les en- 
courager; il se peut que F^v^que bosnien, se souvenant que le ca- 
tharisme €tait venu des pays slaves en Occident, ait voulu attribuer 
ä son Eglise une espece de Suprematie sur celles de France, et que 
par consequent il ait autorise son deiegue ä organiser des commu¬ 
nautes et ä consacrer des eveques. Cependant il n’y a aucune trace 
que Cartes ait reellement exerce ce pouvoir ; ce qui est beaucoup 
moins certain, c’est que les Cathares franyais aient eu ä cette epoque 
connaissance d’un chef supreme de la secte residant parmi les 
Slaves. Dans toutes les affaires, ils se decidaient eux-rnemes» : 
Histoire des Cathares^ I, 290. 

(2) Fr. RAßKi, o. c., p. 165 (2® ed. 416). 
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du pape cathare (^). II dit: « II est hors de doute que les 
cathares avaient un chef supreme auquel ils donnaient, au 
moins parfois, le titre de pape. Nous avons dejä'mentionne 
le pape Niquinta en 1167». II remarque ensuite que les 
patarenes de Bosnie avaient un chef considere par eux comme 
vicaire du Christ, mais il n’admet pas qu’ils auraient cru ä 
une succession ininterrompue de leurs chefs depuis S. Pierre. 
Döüinger fait une distinction entre les « monarchiens », qui 
n’avaient point de centre d’unite, et les « dualistes », beau- 
coup plus nombreux et repandus. Ces derniers avaient, au 
xiii^ siede, leur « pape », qui siegea assez longtemps en Bosnie 
et influen^a de la les communautes cathares d’Occident. Ceci 
se voit par la missive de Conrad de 1223 (il eite seulement 
l’edition de Hugo); Döllinger explique aussi que le pays 
qui s’y trouve mentionne doit etre la Bosnie, et insiste sur 
Tautorit^ supreme de ce « pape», 

Dans les derniers temps, Steven Runciman (p. 96) et Dmitri 
Obolensky (p. 246) pensent que, d’apres les indications du 
legat Conrad, ce « pape » bogomile devait se trouver en Bul- 
garie. On voit qu'ils n’ont retenu que les premiers mots 
«in finibus Bulgarorum », sans tenir compte de Texplication 
de Racki, acceptee par Döllinger. Runciman dit, ä propos 
de la missive du legat: « On voit qu’il se trompait, car les 
heretiques n’avaient point eu de pontife supreme; mais son 
opinion demontre le haut prestige de la Bulgarie parmi leurs 
sectes». Plus loin, Runciman repde que Conrad ecrivait 
que le « pape » heretique avait habite la Bulgarie et envoye 
de lä son vicaire en Languedoc. II voudrait expliquer l’ap- 
parition du titre de « pape» comme une simple confusion 
entre ce mot et le mot grec « papas » (= pope). « Certaine- 
ment, jamais les Eglises cathares n’ont eu un chef com- 
mun », dit-il ä la page 162. 

Dm. Obolensky, en citant un court extrait de la missive 
du l^gat, dit: « L’existence d’un « pape » bogomile supreme 
a ete parfois soutenue dans les derniers temps (p.ex. par 
F. Legge dans le Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, 

(1) Ignaz V, Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittel 
alters, I. Theil, München, 1890, p. 200-202, 
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p. 73). Mais cette theorie est rejetee par les savants les plus 
autorises», et il eite brievement Schmidt et Raöki. 

Enfin, le R. P. Antoine Dondaine, dans sa derniere etude 
si fouillee et pleine de donnees nouvelles, insiste sur les 
divergences d’opinions entre les eglises cathares et dit: « Fre- 
quemment, Fon parle du catharisme comme d’une religion, 
d’un corps spirituel hierarchiquement organise; on a meme 
discute s’il y avait eu un pape cathare, chef suprSme de la 
secte. C’est lä une erreur historique grave. II y a eu des 

sectes dualistes, aussi bien en Orient qu’en Lombardie, qui 
n’avaient de commun qu’un donne doctrinal plus ou moins 
apparente » 0. 

Cependant, nous croyons qu’on pourrait revenir ä Fopi- 
nion de Döllinger. L’antipape de 1223, qui n’habitait point 
la Bulgarie, mais la Bosnie, ne pouvait etre un simple pope, 
qu’on aurait pris pour un « pape», mais une personne de 
marque, qu’on doit juger d’apres ses actions et non d’apres 
son titre. La missive de Conrad nous dit clairement que le 
vicaire de cet antipape consacrait des eveques en France; 
donc, le chef spirituel de ce vicaire jouissait d’une autorite 
encore plus grande. 

Si nous admettons que Belismansa se trouvait en Bosnie 
avant Fan 1223, le texte de la missive devient clair, 
L’eveque cathare de Verone n’etait pas un eveque comme 
les autres. II etait le chef du courant primordial du catha¬ 
risme, du dualisme absolu de Drugovitie, represente en Lom- 
bardie par Vecclesia Albanensis, qu’on appelait « ecclesia de 
Blasmanta», d’apres le nom du « pape ». Au temps oü ecri- 
vait Sacchoni, cette Eglise etait en declin, ä cause du schisme 
de Jean de Lugio. Mais Sacchoni dit lui-meme : « prima pars 
tenet opiniones antiquiores, quas omnes Caihari et Albanenses 

habebant in annis Domini currentibus MCC usque ad annos 
currentes MCCXXX ». Et ces opinions sont nommees dans 
le meme texte « opiniones Belazinanse ou « errores Belez- 
manse». C’etait donc lui le theoricien de ce courant. Et 
Sacchoni nous dit encore: « Ultimo notandum est quod Ca- 
thari ecclesie Tholosane et Albigensis et Carcassonensis te- 

(1) A. Dondaine, La hierarchie cathare en Italie, I, Le De heresi 
Catharorunit AFP, t, XIX, 1949, p. 292-293. 
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nent errores Belezmanse et antiquiorum Albanensium, et 
fere omnes ecclesie Catharorum de ultra mare, quas scripsi, 
similiter». Donc, avant 1230, toutes les eglises de France 
et presque toutes celles d'outre-mer (aux Balkans et en Ro- 
manie) suivaient la doctrine de Belismansa. Les autres 
eglises dissidentes — en Lombardie et Toscane —- etaient 
alors relativement insignifiantes. 

II etait donc tres logique que, si Belismansa se trouvait 
vers 1223 en Bosnie, les Albigeois lui envoyassent leurs emis- 
saires dans ce pays lointain, qui ecoutaient bouche bee 
(«inhiantes ») Texplication de la doctrine dont il etait le chef 
reconnu. Certainement, il n’etait point un « pape cathare » 
de jure, mais il Tetait de facto, car la plupart des Cathares 
d’Europe (et meme d’Asie?) ecoutaient humblement ses 
paroles. C’est pourquoi son vicaire Barthelemi jouissait en 
Languedoc d’une autorite incontestee. Il est donc bien pro¬ 
bable que ses adherents en France et en Italic parlaient avec 
reverence de leur maitre lointain, comme d’un «pape», 
comme d’un vrai vicaire de S. Pierre, qui devait vaincre 
rfiglise « du pape Sylvestre » ä Rome. 

On pourrait nous objecter que, d’apres les donnees du 
traite De heresi Catharorum, ecrit vers 1210, Tfiglise « de 
Sclavenia» (qui est celle de Bosnie) occupait une position 
ä part. Ce traite ne connait pas encore Belismansa, il nomme 
rfiglise de cet heresiarque « de Desenzano » et dit qu’elle 
et tous les Albigeois « habent errorem suum de Drugucia » — 
c’est le dualisme absolu — tandis que les adeptes de Ca- 
loiannes « qui habent ordinem suum de Sclavenia» et ceux 
de Garattus qui « habent ordinem suum de Bulgarin » pro- 
fessent le monarchianisme. Donc, avant 1210, TEglise de 
Bosnie adherait encore au dualisme mitige (^). 

Cependant, si nous lisons les sources du xiv® et du xv® 
siede, l’Eglise de Bosnie est toujours accusee de dualisme 
absolu. Voici quatre sources: 

1. Le manuscrit « Isti sunt herrores hereticorum Bosnen- 

(1) A. Dondaine, ib., XIX, p. 300 et 310: la « Sclavonia» est 
clairement identifiöe avec la Bosnie dans le Tractatus de hereticis, 
c. 1270 : <f quidam de Sclavonia, scilicet de terra que dicitur Bossona... 
constituerunt episcopum dicitur qui episcopus Sclavonie sive Bos- 
sone»: A. Dondaine, AFP, XX, p. 308. 
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sium », ecrit par des Franciscains de Bosnie vers 13v70, dit: 
« 1. Imprimis quod sunt duo dii et quod maior deus creavit 
omnia spiritualia et invisibilia, et minor, scilicet Lucifer, 
omnia corporalia et visibilia » Q-). 

11. L'explicite Disputaiio inter christianum Romanum et 
patarenum Bosnensem, probablement oeuvre du vicaire fran- 
ciscain de Bosnie, fra Ambrosio de Seniis (qui pröchait en 
Bosnie en 1381-1411) dit, entre autres: «6. Deus verus non 
creavit quod destruetur, sed ista visibilia destruentur, quare 
non a Deo, sed a diabolo creata sunt», et « 8. Diabolus est 
sine principio et creator omnium visibilium » (^). 

IIL En 1445, le pape Eugene IV, certainement bien in¬ 
forme, ecrit sur les Bosniens: «Hi sunt qui Diabolo pa- 
rem omnipotenti Deo exhibent principatum, duo ponentes 
principia, unum malorum, alterum bonorum »(^). 

IV. Enfin, en 1461, le Cardinal Jean Torquemada, qui avait 
questionne longuement ä Rome trois gentilshommes, mis 
aux fers et envoy^s dans cet etat par le roi de Bosnie, alors 
catholique, resuma en 50 articles la doctrine de Bosnie; ses 
Premiers mots sont; « Sancta Romana ecclesia dampnat et 
reprobat errores Manichaeorum in regno Bosnae dicentium 
et asserentium: 1. Duos esse deos, quorum unum vocant 
summum bonum, alterum summum malum, 2. Duo esse 
principia, unum scilicet spiritualium et non corporalium, 
aliud corruptibilium et corporalium sive visibilium. Primum 
vocant deum lucis, secundum deum tenebrarum » (^), 

Nous voyons que jusqu’ä ses derniers jours, Tfiglise de 
Bosnie (qui avait commence par le dualisme mitige) obser- 
va strictement la doctrine du ditheisme n(So-manicheen. 
Nous pensons que cette evolution curieuse ne pouvait etre 

(1) Manuscrit de Venise, Lat. CI. II, Cod. LXIV, f. 146, 
par Fr- Racki, dans Starine, t. I, Zagreb, 1869, p. 138-140 ; ms. 
de Zagreb, Mise. I. a. 57, f. 78, Mit6 par D. Kniewald, o. c., 58-59. 

(2) Ms. de Venise (Marciana, Cod. LXIV), ^dit4 par Racki, 
Siarine, I, p. 109-138. 

(3) Farlati, Illyricum Saertun, IV, p. 257. 
(4) Edit6 par Racki dans Starine, XIV, Zagreb, 1882, p. 5-20 

(d’apr^s le Cod. Vaticanus 974) et par D. Kniewald, o. c., 67-71 
(d’apres le Cod. Vat. 976). 
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que Foeuvre de Belismansa. fitant venu vers 1220 en Bosnie, 
il influenga Aristodios et ses croyants et convertit TEglise 
de Bosnie au dualisme absolu, qui etait alors la croyance 
de tous les Albigeois et de <( presque toutes les eglises d’outre- 
mer», Pendant son sejour en Bosnie, Belismansa joua un 
certain temps (vers 1223) le röle d’un « antipape » cathare 0. 

Mais Taneantissement des eveches en France, le schisme 
de Jean de Lugio, la concurrence croissante de Tfiglise monar- 
chianiste de Concorezzo empecherent ses successeurs (en Bos¬ 
nie et ä Verone) de jouer le meme role. Cependant comme 
la Bosnie etait restee le seul bastion du catharisme libre, 
eile fut consideree dans les siecles posterieurs comme la source 
de «la vraie foi», et quelques rumeurs vagues d’un certain 
« pape », y residant, peuvent etre recueillies dans ces siecles. 

Voici Jean Maurini qui confesse, en 1321, aux inquisiteurs, 
en Languedoc, qu’il avait entendu les heretiqiies affirmer 
que S. Pierre fit passer son pouvoir obtenu du Christ ä ses 
successeurs apostoliques, et ce sont les papes des heretiques. 
En 1378, Jacques Bech de Chieri (en Piemont) dit que les 
heretiques (dont Tun venait de Sclavonie) lui enseignerent 
que le pape de Rome n’etait point le vrai pape, mais que 
le « verus Papa maior » se trouvait parmi eux (^). C’est alors 
que ce Franciscain defroque entreprit un voyage en Bosnie, 
pour y trouver la vraie foi, comme Tavaient fait avant lui 
maints autres cathares de ce petit village du Piemont (®). 

Enfin, les memes « Herrores hereticorum Bosnensium » af- 

(1) II est curieux que le prof. D. Kniewald, qui avait bien iden- 
tifi6 Belasinansa de Verone avec le Belizmenac du synodique serbe, 
s’arrßta ä mi-chemin et, en parlant du pape cathare de 1223, ne 
pensa plus ä cet h^r^siarque. II voudrait prouver que ce « pape » 
pourrait etre l-eveque bosnien Bratoslav, mentionn^ en 1251 (Smi- 
ciKLAS, Codex diplomaticus Croatiae, etc., XIV, 460). Mais cette 
hypothese est erronee: Bratoslav ^tait un eveque catholique de 
Bosnie, consacr6 ä Raguse. II n'existe pas de raison de croire qu’il 
ait pass6 au bogomilisme, acquis le titre de a pape» et ensuite 
imigr^ en Fx'ance, comme le pense D. Kniewald, qui ne connait que 
le texte abrege de la missive de Conrad. 

(2) Döllinger, Beiträge, II, 194 et 266 ; notd par D. Knie¬ 

wald, 0. c., 57. 
(3) Dölunger, 0. c., II, 268. 
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firment dans leur § 11 : « Item dicunt se esse ecclesiam 
Christi et successores apostolorum, habentes unum de se- 
ipsis, qui dicit se vicarium Christi et successorem sancti 
Petri» 0)- La meme accusation est portee en 1461 par le 
Cardinal J. Torquemada : « 17. Se (esse) successores aposto¬ 
lorum et suum heresiarcham episcopum ecclesiae et vica¬ 
rium et successorem Petri » (^). 

Donc, reveque bogomile (le « ded ») de Bosnie etait encore, 
aux yeux de ses fideles, le successeur de Tapotre Pierre, le 
soi-disant « pape » des Cathares dont le nombre diminuait 
de plus en plus. Cette tradition remontait probablement au 
sejour en Bosnie de Belismansa-Belizmenac, ce puissant 
« antipape cathare. 

Gentue, decembre 1952. Alexandre Soloviev. 

(1) starine, I, 139 ; Kniewald, o. c., 58. 
(2) Starine, XIV, 9 ; Kniewald, o. c., 69. 



LE DIT DE LA RUINE DE LA TERRE RUSSE 

Rien ne ressemble plus au sort de Vepopee byzantine que 
la destinee de Vepopee kieuienne, Le grand Korai, trouvant 
dans la Satire du Ptochoprodrome sur les higoumenes Vexpres- 
sion vsog ^ÄxQiryg ou Vepithete d'^ÄxQirrjg appliquee ä Manuel 
Comnene, declarait en ignorer le sens. Pourtant personne ne 
nie Vauthenticite des poemes acritiques, de Vadmirable Armou" 
ris, ce monument solitaire si pareil au chant d'Igor ! [H.G.] 

Le niveau de la litterature russe, ä Tepoque qui precede Tin- 
vasion des Tatars, comme d’ailleurs tonte la culture russe de 
ce temps-lä, est fort eleve. Dejä, sous VJadimir le Saint (980- 
1015) et son fils Yaroslav le Sage (1019-1054), Kiev etait une 
grande ville commerciale, dont les richesses etaient vantees 
par Thietmar de Mersebourg et par Adam de Breme, qui 
nomme Kiev la rivale de Byzance — « aemula sceptri Constan- 
tinopolitani et decus Graeciae». Les grandes cites russes 
etaient alors en relations intenses — ecclesiastiques, artistiques 
et commerciales — avec Byzance, ainsi qu’avec T Orient et 
TEurope Occidentale. Yaroslav le Sage etait marie ä Ingi¬ 
gerd de Suede, sa soeur etait reine de Pologne, ses filles 
occupaient les trönes de France, de Hongrie et de Norvege. 
Son fils epousa une fille de Tempereur de Byzance. Sa petite- 
fille etait l’epouse (bien maltraitee) de Tempereur Henri IV. 

L’architecture russe, a cette epoque, crea une quantite 
d’eglises majestueuses, ornees de belles fresques ou de mo- 
saiques, dans tous les recoins de la Russie, et non seulement 
ä Kiev et Novgorod. Comparons cet epanouissement ä la 
penurie de Fart en Italic aux xi^ et xii^ siecles, oü seules les 
peripheries — Venise, Monreale et Palerme — presentent 
des monuments d’art, bien byzantins d’ailleurs. 

Les trouvailles de riches emaux et d’autres joailleries ä 
Kiev, ä Riazan, et meme en Suede, attestent le haut niveau 
de Tart ornemental russe. « L’or de Rousie » est bien connu 
des Chansons de geste fran^aises. 
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La litterature, eile aussi, etait en plein epanouissement: 
des le commencement du xi® siede, les « chroniques » russes 
se distinguent par la richesse de leur contenu, par leur vera- 
cite, par leur style vivant et sobre, et par leur Inspiration 
patriotique et heroique, bien qu’elles soient ecrites par des 
moines. Deja, vers 1040, un pretre russe, Hilarion (plus tard 
metropolite de toute la Russie) prononce ä Kiev un « Sermon 
sur la Loi et la Gräce », exaltant le bapteme par Vladimir 
comme une marque de la Gräce divine, accordee au nouveau 
peuple elu. Ce sermon est bien compose, anime d’un profond 
Sentiment chretien et patriotique. La litterature ecclesias- 
tique de ce temps nous presente encore des vies des nouveaux 
saints russes, des Oeuvres didactiques et des sermons varies, 
parmi lesquels se distinguent par leur style fleuri ceux de 
Cyrille, eväque de Turov (f 1183), rompu ä toutes les fi- 
nesses de la rhetorique byzantine. 

L'invasion funeste des Tatars, les incendies des villes (con- 
struites en bois), la ruine de Kiev en 1240, detruisirent une 
quantite de ces oeuvres d'art et surtout de manuscrits. C’est 
pourquoi les monuments de la poesie epique sont tres rares. 
On retrouve leur tradition dans les « bylines », chants epiques 
populaires, notes au xviii^ et au xix^ siede, dans le Nord 
de la Russie; mais, tout en ayant conserve le souvenir de 
Kiev et du bon prince Vladimir, les bylines ont bien change 
pendant huit ou neuf siecles de tradition orale (^). On trouve 
d’autres reflets de legendes et de chansons heroiques dans 
les chroniques, surtout dans la version du xiii® siede (de Ga- 
licie), dite Hypatienne. 

Mais les manuscrits de chansons de geste originales de cette 
epoque se sont perdus, ä cause des ravages mentionnes, et 
surtout ä cause de Tindifference des moines de Tepoque 
moscovite, qui tournait meme ä Thostilit^ ä Tegard de la 
poesie profane (^). 

La seule oeuvre heroique complete de cette epoque, c’est 

(1) Sur ces chants Epiques, voyez le beau livre d'Alfred Rah- 
BAUD, La Russie ipique, toit en 1876. 

(2) De meme, en Allemagne, le chant ipique le plus ancien, 
Hildebrandt^ fut retrouv^ dans la reliure d^'nn recueil eccl^siastique ; 
pareil fut le sort des fragments du Walthere, 
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le fameux Dit de la Campagne d*Igor, compose en 1185-1187, 
juste ä Tepoque oü la poesie chevaleresque florissait dans 
toute TEurope, lorsqu’ecrivaient Vincent de Troyes en France 
et Chota Roustaveli en Georgie, les Skaldes en Scandinavie 
et les Minnesänger en Allemagne, au moment oü surgissaient 
les Chansons du Cid en Espagne. 

Pouchkine Tavait dit en 1834: «Le chant d’Igor s’eleve 
comme un monument isole dans le desert de notre littera- 
ture»(^). Cette parole amere n’est pas tout ä fait juste; la 
litterature nisse du Moyen Age n’est point un desert, comme 
nous le voyons maintenant, apres un siede de recherches 
fructueuses dans ce domaine. 

Nous disposons mßme d’une autre oeuvre, malheureusement 
fragmentaire, du meme style et d’une Inspiration semblable, / 
c’est le Dit de la ruine de la terre russe. 

Le Dit de la ruine de la terre russe est ä peine connu de 
la Science occidentale. A notre connaissance, il n’a pas ete 
traduit dans les langues occidentales. En 1940, un jeune 
savant allemand, M, Werner Philipp, lui consacra une page, 
pleine d’enthousiasme, dans sa belle etude sur les idees poli- 
tiques de la Russie Kievienne En 1947 fut publie un ar- 
ticle de feu Michel Gorlin, oü le texte russe est imprime sans 
traduction frangaise (®). 

Cependant, le texte est connu depuis soixante ans et a 
souvent ete commente dans la litterature russe. C’est en 
1892 qu’un privat-docent de l’Universitd de Saint-Peters- 
bourg, Chrysanthe Loparev, trouva dans la bibliotheque du 

(1) Cette Position solitaire du Dit de la Campagne d'lgor le fit 
m^me soup^onner de faux. C'est Thypothese de M. Andr4 Mazon, 

amplement d^velopp^e dans son livre Le Slovo d*lgor^ 1940, et bril- 
lamment r^fut^e par MM. Henri GnfiGoiRE et Roman Jakobson 

dans leur Edition La Geste du Prince Igor, New York, 1948. La 
communis opinio doctorum de tous les pays est que le Dit d'Igor est 
un chef d'oeuvre du Moyen Age russe, et M. Mazon se trouve isol6 
dans son « offensive anachronique ». Une belle edition du Dit d'Igor, 
traduit par le poMe suisse Philippe Soupault, a ete publice par 
Paul Eynard (6d. RoUe, 1950). 

/ (2) Werner Philipp, Ansätze zum geschichtlichen und politischen 
Denken im Kiewer Russland, Breslau, 1940, p. 76-77. 

(3) Michel Gorlin, Le Dit de la ruine de la terre russe et de la 
mort du grand-prince Jaroslav, Revue des Stüdes Slaves, XXIII, 
(1947), pp. 5-33. 
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monastere de Peöory (pres de Pskov) un manulscrit du 
XV® siede, un recueil qui contenait divers textes ecdesias- 
tiques, prindpalement des vies de saints. A la feuille 243, 
apres la vie de S. Vergile, se trouve le titre: Dit de la ruine 
de la terre msse apres la mort du grand prince laroslav; 
le texte ne comporte que deux pages; il est suivi, sans Inter¬ 
ruption (ä la f. 244^), de la vie du saint prince Alexandre 
Nevskij, dont le milieu manque; cette biographie, achevee 
ä la L 247’^, est la derniere du recueil. 

Ce texte de deux pages, publie tout de suite par Loparev, 
est suivi d’un commentaire de Tediteur. Loparev suppo- 
sait qu’il s’agissait d’un fragment d’un poeme qui aurait eu 
pour objet Tinvasion des Tatars, suivie par la mort du grand 
prince laroslav (en 1246) et par la geste de son fils Alexandre 
Nevskij, Le poeme (ou meme la «trilogie», comme suppo- 
sait Loparev) ayant peri, il n’en resta que Texorde ou le 
prelude qu’un moine copiste mit en tete de la Vie d’Alex- 
andre, le sauvant ainsi de Toubli, 

On discuta beaucoup sur cette hypothese, quelques savants 
russes admettant qu’il s’agissait d’un fragment de poeme 
perdu (M. Halanski, A. Sobolevski, en 1951 M. Tihomirov, 
etc.) d’autres affirmant que ce n’etait qu’un exorde a la vie 
d’Alexandre (Mansikka, Serebrianski, D. Lihacev en 1947). 
M. Gorbn, dans Tarticle eite, voudrait le reduire au role d’in- 
troduction ä une biographie perdue dTaroslav; N. Gudzij, 
dans son cours d’histoire de la litterature russe de 1947, eite 
les opinions des erudits, sans se prononcer ouvertement dans 
la cause. En tout cas, meme si nous avions affaire ä l’exorde 
d’une biographie (ce dont nous doutons), c’est une page « qui 
fait preuve d’un veritable sentiment poetique » (comme s’ex- 
prime M. Gorlin), et nous avons le droit de Tanalyser sepa¬ 
rement, comme teile, 

Voici d’abord le texte, que nous avons divise en vers libres, 
en tächant de conserver le rythme de roriginal: 

(1) Nous ne pouvons nous ranger ä Fopinion de M. N. Tihomirov, 

qui pense que ce Dit a 4t6 4crit ä Novgorod vers 1225, La bataille 
de Kalka ne pouvait etre comprise comme une « ruine» complete; 

1 et nous verrons plus loin que le poete pouvait bien composer son 
chant ä Kiev en 1240. Cf. Trudy otdela drevne-russkoj literatury 
VIII (1951), 235 s. 
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Dit de la mine de la terre russe 

(I) O clairement claire et bellement belle 

terre de Russiel 

Tu es merveilleusement riebe de beautes, 

merveilleusement riebe de lacs, 

et de fleuves, et de sources sacrees, 

de monts abrupts, de bautes collines, 

de sombres forets, de vastes plaines, 

de betes prodigieuses, d’oiseaux innombrables, 

de grandes cites, d’admirables villages, 

de vignes monastiques, de maisons de Dieu, 

et de princes redoutables, de preux boyards, 

de Seigneurs nombreux! 

De toutes cboses tu regorges, ö terre de Russie, 

0 terre de la foi orthodoxe, de la foi chretienne! 

(II) D’ici jusqu’aux Hongrois, 

aux Lechites 0 aux Tcheques, 

des Tcheques aux Yatvegues (^), 

des Yatvegues aux Lithuaniens, 

[des Lithuaniens] (®) aux Germains, 

des Germains aux Kareliens (^), 

des Kareliens jusqu'ä Oust-ioug, 

lä oü se trouvaient les Toi'ma (^) paiens, 

et pres de la Mer-qui-respire, 

de la Mer jusqu’aux Bulgares (®), 

des Bulgares aux Bourtasses (^), 

(1) Lechites (Liachy), nom ancien des Polonais. 
(2) Yatvegues, peuplade belliqueuse lithuanienne, dans le Midi 

de la Prusse Orientale, disparue depuis le xiv® siede, 
(3) Nous avons ajoute ces mots, qu^exigent le rythme et le style 

et qui ont 616 omis par le scribe, par suite d'une haplographie tr6s 
possible. 

(4) Kareliens, peuplade finnoise dans le bassin de la Neva et des 
grands lacs de Ladoga et d’Onega. 

(5) Toima (collectif), nom d’une tribu finnoise sur la hasse Dvina, 
connue au xiii® siede. 

(6) Les Bulgares, d'origine ougro-finnoise, avaient ä cette 6poque 
leur Etat sur la Volga et la Kama. 

(7) Bourtasses, peuple finnois, connu des geographes arabes. 



110 A. SOLOVIEV 

des Bourtasses aux Tcheremisses, 

des Tcheremisses aux Mordoviens, 

tout ceci fut soumis par Dieu 

au peuple chretien, 

tous ces pays paiens: 

(III) au grand-prince Vsevolod, 

ä son pere Yourij, prince de Kiev, 

ä son aieul Vladimir Monomaque, 

dont les Koumanes effrayaient 

leurs enfants au berceau, 

tandis que les Lithuaniens n’osaient point 

sortir de leurs marecages, 

et que les Hongrois fortifiaient 

leurs montagnes rocheuses 

avec des portes de fer, 

de peur que le grand Vladimir 

ne les foulät aux pieds de ses chevaux. 

Et les Germains se rejouissaient 

d’^tre loin, par delä la Mer Bleue. 

Les Bourtasses, les Tcheremisses, 

les Viadiens (^) et les Mordoviens 

apportaient leur tribut de miel 

au grand-prince Vladimir, 

et kyr-Manuel de Byzance, le craignant fort, 

lui envoyait des dons magnifiques, 

de peur que le grand Vladimir ne lui ravit 

la eite imperiale. 

(IV) Mais dans ces jours-lä un malaise 

(pesait) sur les chretiens, 

depuis le grand Yaroslav jusqu’ä Vladimir, 

et jusqu’au Yaroslav de nos jours 

et jusqu’ä son fr^re Yourij, 

prince de Vladimir... 

Ce beau fragment est remarquable par un sentiment pa- 
triotique tres intense. Nous ne pouvons nous rallier ä Topi- 
nion courante, qui pretend que le sentiment national ne se 

(1) Viada, tribu des Mordoviens, connue au xvi® si^cle. 
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serait forme que depuis la grande Revolution Frangaise. Le 
Moyen Age connaissait dejä ce Sentiment, quoique souvent 
subordonne ä Telement religieux et restreint a une elite intel- 
lectuelle. Les beaux livres de Rene Johannet, sur le Senti¬ 
ment national en France, et d’Isidoro del Longo (Pairia 
Italia) nous donnent des renseignements precieux sur ce sujet, 
qu’il est utile de comparer au fragment russe. 

Le Sentiment patriotique s’exprime assez clairement dans 
la litterature italienne de la meme epoque. Mais au xiii® 
siede, il est encore limite ä la terre natale de diverses pro- 
vinces. 

« O dolce terra Firentina », « 0 dolce terra Aretina », s’ex- 
clament les poetes des annees 1260-70 ; ces exclamations rap- 
pellent bien Tapostrophe de notre poeme: «0 clairement, 
claire... terre russe ». Mais sa conception nationale est beau- 
coup plus large que celle des petits provinciaux d’Italie. No¬ 
tons, en passant, que la notion de la « claire patrie » se trouve 
dans la Chanson de Roland, oü ä cöte de la « dulce France » 
bien connue (cf. la« dolce terra »), nous lisons aussi: 

Que nus perduns clere Espaigne, la bele. 
Ne nus aiuns les mals ne les suffraites (ms. d’Oxford, v. 59-60). 

Voici donc la mtoe notion de la « claire et belle patrie», qui 
peut etre perdue dans des maux et des souffrances. 

On sait que Dante avait (vers 1300) une conception tres 
nette de TItalic comme d’une entite ideale, mais il lui ad- 
ressa, malheureusement, non des hymnes, mais des invecti- 
ves empoisonnees: 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
Nave senza nocchiero in gran tempesta, 
Non donna di provincia, ma bordello! {Purg.^ VI, 76). 

Il faut descendre jusqu’ä Petrarque, pour trouver des 
hymnes ä la patrie ideale, qui puissent s’egaler par leur 
force d’expression au fragment russe de 1240. 

On connait la IVa Canzone de Petrarque, adressee vers 
1360 « aux grands d'Italie, pour les exciter ä la liberer enfin 
de son dur esclavage »; eile contient des Images admirables, 
mais eile est trop subjective. Ce sont les emotions, les tendres 
Souvenirs d’enfance, les sympathies ardentes du poete qui 
nous crie ses douleurs et son amour. L’image de la patrie 
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se trouve un peu brouillee dans cet enthousiasnie grandi- 

loquent: 

Italia mia, benche ’l parlar sia indarno, 

A ie piaghe mortali 

Che nel bei corpo tuo si spesse veggio, 

Piäcemi almen, ch’e miei sospir’ sian quali 

Spera ’l Tevero e V Arno 

E ’l Po, dove doglioso e grave or seggio... 

Fassons ä une autre epitre, moins connue, car eile est 
ecrite en latin et se trouve rarement dans les editions de 
Petrarque; c’est YEpistola metrica, III, 24 0. En avril 1352, 
Petrarque revenait de Vaucluse en Italie. Du haut du Mont 
Genevre, il vit les collines et les plaines de sa patrie, si belle 
en ces jours de printemps, et, oubliant les malheurs de Tltalie 
divisee, il lui adressa cet hymne chaleureux: 

Ad Italiam ex Gallis removens 

Salve, chara Deo tellus sanctissima, salve, 

Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis, 

Tellus nobilior multum generosior oris, 

Fertilior cunctis, terra formosior omni, 

Cincta mari gemino, famoso splendida monte, 

Armorum legumque eadem veneranda sacrarum, 

Pyeridumque domus, auroque opulenta virisque 

Cuius ad eximios ars et natura favores 

Incubuere simul, mundoque dedere magistram. 

Ad te nunc cupide post tempora longa revertor 

Incola perpetuus. Tu deversoria vitae 

Grata dabis gratis. Tu quantam pallida tandem 

Membra tegant, praestabis humum. Te laetus ab alto 

Italiam video frondentis collo Gehennae. 

Nubila post tergum remanent; ferit ora serenus 

Spiritus, et blandis assurgens motibus aer 

Excipit. Agnosco patriam, gaudensque saluto ; 

Salve, pulchra parens, terrarum gloria salve. 

(1) Nous avons trouv6 le texte seulement dans P^dition in-f^ 
de Bäle, de Tan 1519; eile manque dans les Editions rdcentes, mais 
est cit6e par M. Scherillo, Le origini e lo svolgimento della lette- 
ratura italianaj I, 1919, p. 276. 
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Laissons de cote la seconde moitie de cette epitre: eile 
nous revele le poMe sentimental, qui exprime des emotions 
liees aux impressions de la nature, dans un style individua- 
liste, on pourrait dire « preromantique ». 

Mais arretons-nous ä la premiere partie, oü la patrie est 
decrite dans toutes ses beautes objectives. D’apres les mots 
d’un commentateur recent de Petrarque, « c’est TItalic de 
tous les temps que saluait ainsi le poete, la romaine aussi 
bien que la contemporaine, dont il connaissait toutes les 
faiblesses, tous les maux, Qu’on ne Taccuse pas d’exagera- 
tion, car le sentiment qui Tanime dans cette page la com- 
porte, et la sincerite du coeur fait admettre les exagerations 
de Tesprit» (i). 

En comparant cette premiere partie de Tepitre au debut 
de Thymne russe, nous y remarquerons maintes ressem- 
blances curieuses. 

Les deux morceaux commencent par une apostrophe di- 
recte ä la patrie : « Salut, terre tres sainte, chere ä Dieu » = 
« O clairement claire... terre russe ». La pensee de Petrarque, 
que sa patrie est tres sainte et chere ä Dieu, se trouve chez 
le poete russe, developpee plus loin : « 6 terre russe, foi ortho¬ 
doxe chretienne... tous les peuples pai'ens t’etaient soumis 
par la volonte de Dieu», C’est le germe de l’idee de la 
« sainte Russie» (2), qui va de pair avec la «tellus sanctis- 
sima » d’Italic. 

Voyons plus loin: de quoi s’eprend Petrarque? Sa patrie 
est « süre aux bons, redoutable aux orgueilleux ». Le poete 
russe dit que sa patrie est pleine « de princes redoutables, de 
boyards honnetes ». Petrarque prise T Italic comme « la plus 
opulente, la plus fertile» : nous trouvons la meme pensee 
dans rhymne russe, meme plus imagee : « (pleine) de sombres 
forets, de vastes piaines, de betes prodigieuses, d’oiseaux aux 
especes innombrables, de jardins florissants ». 

(1) Henri de Ziegi.er, Petrarque, Geneve, 1940, p. 132. 
(2) La locution « sainte Russie » se trouve dans EHistoire du prince 

A. M. Kurbskij ; eile est familiere aux bylines du xix® siede, oü 
eile alterne avec « claire Russie » (remarquons la ressemblance entre 
« sviataia Rous » et « svietlaia Rous )>). Cette formule remonte au 
Moyen Age et justement ä la « claire Russie )> de rhymne de 1240. 

Byzantion XXIL — 8* 
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Petrarque dit:« ceinte de deux mers », le poete russe nomme 
deux mers comme limites de sa patrie: « la Mer-qui-respire » 
(FOcean Glacial) et «la Mer bleue» (Baltique). 

Petrarque dit en exultant: « fiere de tes monts fameux »; 
le poete russe dit, encore que moins justement: « merveil- 
leuse... par des monts abrupts, par de hautes collines ». 

Petrarque dit: « venerable par les armes et les saintes lois », 
en se souvenant de la gloire passee, des legions romaines et 
du droit romain. Le poete russe developpe largement les 
hauts faits d’armes du grand Vladimir Monomaque et pou- 
vait bien mentionner sa revision de la «Justice Russe» 
(Pravda Kouskaia). 

La « demeure des Muses (Pierides)» n’a pas de parallele 
direct dans Fhymne russe, qui mentionne toutefois, comme 
centres de culture, les « edifices saints» et les «vignobles 
monastiques », ce qui doit ötre compris comme des confre- 
ries de moines Q). 

Petrarque dit encore: « riche d’hommes, riebe d’or ». Le 
poete russe exalte « les grandes cites, les admirables villages... 
les Seigneurs nombreux »; il pourrait mentionner aussi « For 
de Rousie», bien connu des romans frangais de cette epoque 
et du Dit d'Igor, mais il dit en general: « De toutes choses 
tu regorges, ö terre de Russie ». 

Petrarque termine son apostrophe par la « contribution de 
Fart et de la fortune pour te rendre maitresse du monde » : 
c’est Fantique idee de Rome maitresse de Funivers. L’auteur 
russe est plus modeste, il n’aspire pas ä la domination du 
monde entier, mais il enumere consciencieusement tous les 
peuples paiens voisins, jadis soumis «par Dieu au peuple 
chretien». Donc, Fidee d’un grand peuple, elu par Dieu 
pour dominer ses voisins, est ä peu pres la m^me. 

Que peut-on dire de ces coincidences ? Un sceptique en- 
durci (comme M. Mazon) pourrait bien affirmer que le frag- 
ment russe ne serait qu’un pastiche, Foeuvre d’un lettre russe 
de la fin du xix® siede, forme ä FUniversite de St-Peters- 
bourg, d’un disciple du grand A. Veselovski, connaisseur de 

(1) Il est difficile d^affirmer que la Russie du xni® siede poss6- 
dait des vignes; mais les prieres orthodoxes parlent du m vignoble 
plante par le Seigneur ce qui designe les moines. 
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Dante et de Petrarque, voulant servir rimperialisme natio- 
naliste de Tempereur Alexandre III. Ce serait viser juste¬ 
ment Chrysanthe Loparev, qui repondait ä ce Signalement. 
Et il est caracteristique pour le scepticisme russe que certains 
bruits d'uii pastiche couraient dans les couloirs de TUniver- 
site ä propos de la decouverte de Loparev et que le prof. 
P. V. Vladimirov exposa son doute sur Tauthenticite du Dit 
dans son cours de 1900 (i). Mais tout ce courant d’hyper- 
critique dut s’apaiser, parce que Loparev produisit des photo- 
graphies impeccables : chacun pouvait verifier le texte dans 
le manuscrit de Pecory, et, maintenant qu’on a exhume ä 
Riga un second manuscrit du xvi® siede avec le meme texte, 
personne ne doute plus, pas meme (il laut lui rendre cette 
justice) M. Mazon. Il assigna tout de meme ä son disciple, 
feu M. Gorlin, la täche de reduire ce texte au role d’une 
introduction ä une biographie perdue, pour qu'il « ne fasse 
plus figure d’etranger dans la litterature vieux-russe» (^). 
Mais Tarticle de Gorlin n’est pas du tout convaincant. Le 
Dit de la ruine est un texte du xiii® siede (ce qui est admis 
par Gorlin et Andre Mazon lui-meme), c’est une page pleine 
d’un veritable sentiment poetique, et il faut Tanalyser comme 
teile. 

M. Gorlin voudrait demontrer que ce texte ne serait qu’une 
introduction ä une biographie perdue (?) du grand-prince 
Yaroslav, que les redacteurs de la Stepennaia kniga tirerent 

de Toubli, dans la seconde moitie du xvi^ siöcle, pour en in- 
serer une citation assez courte dans leur livre genealogique, 

Tout ce raisonnement est peu convaincant. 

P) S’il existait une biographie de Yaroslav III, eile aurait 
de ecrite seulement apres sa mori; (comme ce’le de son fils 
Alexandre), d’autant plus que pendant sa vie Yaroslav n’eut 
aucun trait- d'humilite chrdienne; seule sa mort tragique 
ä la cour du tyran mongole jeta sur lui une aureole, ainsi que 

|sur son cousin, S. Michel de Cernigov. Cependant les mots 
I« do nynesniago laroslava » prouvent clairement que le Dit 
^ avait ete ecrit de son vivant. 
I 

(1) P. V. Vladimirov, Drevnjaia russkaja literatura, Kiev, 1900, 

p. 367. 

(2) M. Gorlin, dans la R.E.S., XXIII (1947), p. 31. 
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2®) Si le Dit n’etait qu’une introduction ä une biographie 
hypothetique, on devrait y trouver le titre; «Vie du grand 
prince Yaroslav », et non le titre ; «Dit de la ruine de la terre 
russe», qui nous promet une oeuvre de style oratoire, un 
« Slovo », 

3*^) Si le Dit etait une introduction ä la vie de Yaroslav, 
pourquoi nous esWl conserve dans les deux manuscrits en 
tete de la vie d’Alexandre Nevskij, dont il differe sensible- 

ment par le style? 

4^) S’il etait une introduction ä la vie de Yaroslav, pour¬ 
quoi les redacteurs de la Stepennaia ne le laisserent-ils point 
ä sa place, en tete de la biographie, et en donnerent-ils seule- 
ment une courte citation, d’ailleurs alteree, ä la fin de la 
biographie? 

5®) Gorlin n’a pas remarque un fait assez grave; la cita¬ 
tion dans la Stepennaia n’est point empruntee directement 
au Dit, mais ä la « Genealogie des princes russes», oü la ci¬ 
tation se trouve logiquement en tete de cette oeuvre, du 
commencement du xvi® siede (^). 

A notre avis, le Dit de la ruine de la terre russe n’etait point 
une introduction ni ä la vie d’Alexandre Nevskij (comme 
le pensaient Mansikka, Serebrianskij et Malysev), ni ä la 
vie de son pere Yaroslav (comme le pensait Gorlin), C’est le 
fragment, l’exorde d’une ceuvre poetique de caractere ora¬ 
toire et patriotique, qui peut-etre n’a jamais ete achevee, 
mais qui etait assez connue des lettres des siecles anciens, 
comme on va le voir. 

lo) Dans la premiere moitie du xv® siede, un hagiographe, 
Andre Youriev, en emprunta un premier passage, qu’il gäta 
d’ailleurs en le transposant en style ecclesiastique, pour en 
faire un prologue ä la biographie du saint prince Theodore 
de Yaroslav. 

2°) Ensuite, le chantre de la Version abregee de la Za- 
donscina, copiee en 1475 par Thigoumene du monastere de 

(1) Cf. J. Zdanov, Russktj bylevoj epos, St Pet. 1895, p. 95-96. 
Si on compare le texte de la « G6n6alogie » (Rodoslovec) ä celui de 
la Stepennaia, on voit que le premier est plus court et plus proche 
de Toriginal, tandis que le second presente des interpolations d'un 
style ecclesiastique. 
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I 
S. Cyrille de Beloozero, en insera un second passage dans 
sa Version, 

3^) A la fin du xv® siede (ou plus t6t encore), un moine 
copiste accola tout le texte conserve du Dit ä la biographie 
d’Alexandre Nevskij (ce texte nous est connu dans les manus- 
crits de Pecory et de Riga). 

40) Au commencement du xvi® siede, un historien se ser- 
vit d’un troisieme passage du meme Dit comme d’intro- 
duction ä sa « Genealogie des princes russes ». 

50) Ce passage fut emprunte et legerement modifie au mi- 
lieu du XVI® siede par les redacteurs de la Stepennaia kniga, 
qui le mirent dans la bouche du grand-prince Yaroslav. 

6®) Enfin, vers 1665, Thistorien KanieneviC-Rvovski se ser- 
vit du meme passage (emprunte aussi ä la « Genealogie »), en 
decrivant les origines de la Russie, dans son Skazanie o 
nacale Moskovskogo roda. 

Ce texte poetique et patriotique ne fait point «figure 
d’etranger dans la litterature vieux-russe ». Non, il est bien 
lie par son inspiration ä cette litterature, oü le sentiment 
national occupa toujours une gründe place, Dans une etude 
impartiale sur ce sentiment, M. Werner Philipp, aujourd’hui 
professeur ä l’Universite de Berlin-Ouest, dit fort justement: 
« Cet hymne solenne! dans lequel l’auteur chante les beautes 
de sa patrie, pour deplörer ensuite la puissance engloutie de 
r£tat, est unique dans la litterature europeenne, car ce n’est ' 
pas un heros individuel, mais TEtat meme (« das Reich j 
selbst») qui fait Tobjet de Tinspiration » (i). 

Le poete d’Igor chante aussi la « terre russe», mais il s’in- 
spire de ses heros : le prince Igor, son frere Vsevolod, le sage 
Sviatoslav. La Chanson de Roland nous expose la geste de ce 
paladin, d’OIivier et du sage Charlemagne, et la « dulce 
France » n’y apparait qu’en fond de tableau. Mais le pode 
de la Ruine commence par un hymne adresse directement 
a sa patrie. Le titre « Slovo o pogibeli» demontre qu’il ne 
s’agit point d’introduction ä une biographie, mais d’une oeuvre 
podique en projet. Le verbe « pogibati » veut dire « perir », 
öXTivpai, a7t6}.Xvfiat; il est connu de la Geste d’Igor (versets 
64 et 77); le substantif « pogibel», c’est la « ruine complete », 

(1) W. Philipp, Ansätze, p. 77, 
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oXsOgog ou Le vaillant Hector esümait ineluctable 

la ruine de Troie; 

eaaerat -^/aag, ox äv nox o?.d)Xrj "'IXtog Igr] 

xai ngiafiog Kal Xaog Ilgidfxoio (11. VI, 448-9). 

L’Iliade et le debut de TEneide sont, en premier Heu, des 
chants de VojKbXeia, de la ruine d’Ilion. De meme qu’au- 
trefois Hector, le grand heros de la Russie ancienne, Vladi¬ 
mir Monomaque, avait predit en 1097, ä la nouvelle d*un 
crime fratricide commis dans la famille des princes : « Si nous 
laissons cet attentat impuni... la terre de Russie perira (po- 
gibnet zemlja Rgskaja) et nos ennemis s’empareront de la 
Russie » (Chronique de Nestor, s. a.). En cette annee 6605, 
au debut du vii® siede du septieme millenaire, gros de mal- 
heurs, Monomaque pensait aux Koumanes, si dangereux (i). 

Mais voici que de nouveaux ennemis, encore plus terribles, 
surgissent du fond de TAsie. Le trouvere de 1240, epris qu’il 
etait de la gloire du grand Monomaque, se souvint de son 
presage et trouva pour son poeme ebauche le titre : Slovo 
o pogibeli Rouskgia zemli, qui semble inspire par les paroles 
fatidiques de son heros. D’apres ce titre, on voit que le pode 
avait rintention de decrire la « ruine », Vapoleia de sa patrie, 
la grande invasion de 1237-1239 (^). II ne nous est parvenu 
que Texorde de cette « petite Iliade » russe, qui probablement 
ne fut jamais achevee. Son auteur, peut dre, a peri en de- 
cembre 1240, lors du sac de Kiev... 

Peut-etre s’est-elle perdue dans ces annees de devastation, 
et il n’en resta que ce feuillet de deux pages. Mais il est 
possible aussi que le pode n’eüt pas le temps de terminer 
son Oeuvre; il a pu dre tu6 par les Tatars, comme nous 
venons de le conjecturer, au lendemain du jour oü il T avait 
commenc^e, En tout cas, le fragment conserve est une belle 
page lyrico-epique. On peut le diviser en trois parties: 

(1) Sur ces chiffres fatidiques dans la litt^rature eschatologique 
byzantine et slave, v. R. Jakobson dans La Geste d'Igor, New-York, 
1948, p. 297-304. 

(2) L^nvasion des Tatars fut comprise comme une ruine de la 
Russie. La chronique Hypatienne dit (s. a. 1240) : «Dmitri... 
voyait la terre de Russie p6rir sous les coups de Timpie Batyi (vidi 
bo zemlja gibnusäu Ruskuju ot necestivago)». 
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1. Dans Texorde, le poete esquisse, en vers courts et 6ner- 
giques, des tableaux de la nature et de la civilisation russes, 
qui creent Timage de la patrie, Analysons cette gradation 
artistique de tableaux poetiques. 

L’apostrophe directe ä la patrie est bien dans le style de 
cette epoque (cf. « O dolce terra Firentina! »), mais eile se 
distingue par sa tautologie majestueuse: « clairement claire 
et bellement belle ». C*est le premier accord d’un hymne qui 
a du etre chante ä un festin, ou avant un combat. La pa¬ 
trie est« embellie de maintes beautes », et le poete nous les 
devoile. 

II commence par les «lacs sans nombre», ce qui decele 
que Tauteur est^uJiiLSse du Nord. Seule la Russie Septen- 
trionale abonde en grands lacs (Ladoga, Onega, Urnen, Be- 
loozero, etc.). La ville de Pereiaslavl, le domaine d’Yaro- 
slav III, est situee sur le lac Kleäöino, qui a 48 km^ de super- 
ficie. II est bien possible que le poete de la Ruine etait ori-^ 
ginaire de cette ville. ^ 

II passe ensuite aux « fleuves et sources sacrees», ce qui 
temoigne encore pour la Russie du Nord (^), mentionne les 
collines et les montagnes, les « forets denses », entre elles de 
«vastes plaines ». C’est le pays entre la Volga et l’Oka, oü 
la colonisation de cette epoque defrichait les forSts pour y 
introduire Tagriculture. Dans ces forets et dans ces champs, 
le poete voit « des betes prodigieuses, des oiseaux aux es- 
peces innombrables », il ravive Fimage de la nature par Tevo- 
cation de cette vie primitive. C’est le « pays des lacs et des 
forets» {ozerno-lesnoi kray), un vrai decor de la « Snegou- 
rotchka » ou de la « Legende de Kitez ». 

Entre ces lacs et forets, sur ces champs, les hommes ont 
fonde des cites et des villages, des eglises et des monasteres 
(« maisons de Dieu»). Ce sont les' fruits de la civilisation, 
defendus par des « princes redoutables, de preux boyards, des 
Seigneurs nombreux ». Tout cela, c’est la Patrie. 

Cette composition artistique, ce crescendo symphonique des 

(1) On sait que les Slaves pai'ens v^n^raient les rivieres ; le culte 
chr6tien se substitua ä ce rite, et on voyait encore, au xx® siede, des 
croix et des chapelles aux sources des rivieres du Nord, p, ex. de 
la Volga. 
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tableaux de la nature et de Tactivite h'umaine' est d’un 
peintre habile, dont la palette est riche et le talent poe- 

tique, reel. 
Ce tableau d’une nature nordique differe beaucoup dans 

ses nuances des Images de la steppe dans le DU d'Igor, de ses 
orages et de ses vents chauds, venant de la Mer du Sud. 
Les tonalites des deux Bits sont differentes, mais le theme 
Principal de la composition est le meme : c’est la meme «terre 
de Russie » bien-aimee, son peuple chretien, dont le premier 
devoir est de lütter sans treve contre les hordes pai'ennes. 

11. Apres cet exorde lyrique, le poete nous brosse un ta¬ 
bleau geo-politique, comme on dirait aujourd’hui; il evoque 
les limites de la terre russe dans ses temps heureux, En vers 
brefs et lapidaires, il decrit un vaste cercle, toute la circon- 
ference de la «large Russie », qui etonnait les etrangers par 

ses dimensions (^). 
Il commence: « D’ici jusqu’aux Hongrois », ce qui nous 

etonne un peu. Il ne part point du Nord, mais de la fron- 
tiere sud-ouest. Nous pouvons expliquer ce « d’ici», peu 
clair, par une hypothesc : le chantre etait originaire du Nord, 
mais il entonna son cliant a Kiev, oü il etait venu avec son 

prince Yaroslav. 
II faut s’arröter sur la personne de ce prince, le pere d’Alex- 

andre Nevskij. C’etait le troisieme fils de Vsevolod III le 
Grand-Nid (petit fils de Monomaque), qui depuis 1190 jus- 
qu’ä 1212 fut le suzerain de toute la Russie, mais preferait 
sa ville de Vladimir ä Kiev, trop exposee aux chevauchees 
des nomades. Ne en 1191, Yaroslav devint ä Tage de dix 
ans prince de Pereiaslavl (en Ukraine) et combattit les Kou- 
mans; il aspira en 1206 au tröne de Galicie, fut plus tard 
prince de Pereiaslavl du Nord et de Novgorod la Grande (en 
1215 et en 1222-1235). Des son adolescence, il combattit les 
Koumans,plus tard les Mordoviens et les Bulgares de la Volga, 
repoussa les 'attaques des Lithuaniens, entra profondement 

(1) En 1164, r^v^que Matthieu de Gracovie (un Fran^ais) ecrit 
ä Bernard de Clairvaux :« Gens illa Ruthenica multitudine innume- 
rabili ceu sideribus adaequata... Ruthenia, quae quasi est alter or- 
bis )>. Les Chansons de geste du xii^ sifecle disent: «Rousie la 
Grant, Rousie la large )>; Marco Polo ^crit plus tard : «la provincia 
di Russia e grandissima e divisa in molte parti »>. 



LE DIT DE LA RUINE DE LA TERRE RUSSE 121 

en Esthonie qu’il disputa aux Chevaliers teutoniques, fit deux 
expeditions en Finlande, oü il baptisa meme les Kareliens 
(en 1232). 

Belliqueux et avide de pouvoir, fougueux et irascible, 
Yaroslav ne se limita jamais ä un apanage, mais embrassa 
tous les pays russes dans ses vastes desseins. 

Nous voyons que Yaroslav changea souvent de tröne. Mais 
son domaine propre fut, depuis 1206, la ville de Pereiaslavl 
sur le lac Klescino, qui lui donnait les meilleurs guerriers et 
oü il entretenait une cour somptueuse. C’est lä que fut re- 
digee, en 1216-19, une nouvelle Version de la grande chronique 
russe, dite Version de Pereiaslavl-Suzdal; eile fut enluminee 
de nombreuses miniatures dont les copies sont conservees 
dans Ic manuscrit dit de Radziwill. A la möme cour ecrivait 
un philosophe curieux, Daniel le Relegue, dont le Dit, adresse 
ä Yaroslav, est une oeuvre de rhetorique adulatrice et sati- 
rique, inspiree par les ceuvres gnomiques de Michel Glykas 
et du poete-mendiant Theodore Ptochoprodrome (toutes deux 
adressees ä Manuel Comnene). Donc, Yaroslav, qui avait ä 
sa cour un philosophe, un chroniqueur et un enlumineur d’une 
haute qualite, pouvait bien avoir aussi un chantre, un barde 
qui exalterait sa gloire et la gloire de ses aieux, 

En 1235, juste avant Tinvasion des Tatars, Yaroslav, avec 
Taide de ses Novgorodiens, prit Kiev, « et Yaroslav de Nov- 
gorod s’installa dans le grand-duche de Kiev, et a Novgorod 
son fils Alexandre », dit la chronique Laurentine. Quoique 
Kiev eüt dejä perdu une grande partie de sa valeur econo- 
mique (apres la chute de Byzance en 1204), cette eite avait 
encore Taureole de la « metropole de la Russie Or, Yaro¬ 
slav, en s’emparant d’elle, devenait le suzerain de la Russie 
Mmdionale ; son frere ame, Yourij, siegeait ä Vladimir comme 
grand-duc de la Russie du Nord-Est, et Yaroslav gouvernait 
aussi les vastes contrees de Novgorod et de Pskov, par Finter- 
mediaire de son fils Alexandre (äge de 15 ans). Voilä les 
trois centres principaux de toute la Russie dans les mains 
d’une famille unie. C’etait un pas bien reflechi vers le « ras- 
semblement de la Russie ». Malheureusement, cette combinai- 
son n’a dure que quelques mois. 

Mais voici qu’en 1237, FAsie lointaine envoie les hordes 
mongoles en Eiirope : eiles detruisent FEtat bulgare sur la 
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Volga, devastent Riazan, Vladimir, Moscou' et tont le pays 
du Nord-Est. Le grand-duc Yourij perit avec toute son ar- 
meesur les rives gelees de la Sit, le 4 mars 1238. Yaroslav, 
qui etait reste dans le Midi, echappa au massacre, regagna 
son pays natal, organisa ce qui restait dans les decombres, 
et devint grand-duc de Russie, mais helas! comme vassal 
du grand khan mongol. Plano Carpini le rencontra en 1246 
ä la cour de «Fempereur» et decrivit la mort de Yaroslav, 
empoisonne par la femme perfide du khan (^). 

Nous pensons que le Dit de la ruine, qui mentionne dans 
ses dernieres lignes Yaroslav et son frere Yourij, comme en- 
core vivants, dut etre compose ä Kiev dans les mois d’ete 
de l’annee 1240 (^). Son auteur etait un trouvere d’Yaro¬ 
slav, le barde de ses campagnes et de ses ancetres. Ne dans 
la contrea de Vladimir, il vint ä Kiev avec son prince et y 
entendit les nouvelles du desastre de la Russie Orientale. 
C’est alors qu’il composa son chant. 

C’est Sans doute des « monts de Kiev » qu’il jette son re- 
gard sur sa patrie en detresse et s’inspire de sa gloire d’antan. 

II semble qu’il n’ose pas regarder l’Orient d’oü arrivent 
les ennemis terribles. II fixe ses yeux sur l’Occident et au 
Nord, en decrivant l’arc grandiose des vieilles frontieres de 
sa patrie. 

« D’ici jusqu’aux Hongrois », c’est-a-dire de Kiev jusqu’aux 
Carpathes, et « jusqu’aux Tcheques », car il existait dans les 
Carpathes un lieu oü se rencontraient les frontieres de la 
Russie, de la Hongrie et de la Boheme, puis «jusqu’aux Polo- 
nais» —la frontiere de la Galicie passait alors lelong du San 
et du Bug; « aux Yatvegues » — ce peuple belliqueux de la 
Prusse Orientale, au delä du Narev; « aux Lithuaniens», car 
Grodno, Minsk et Polozk etaient alors les places frontieres 
contre la Lithuanie; «jusqu’aux Allemands», les Chevaliers 
porte-glaives, qui avaient occupe la Livonie et l’Esthonie; 
et «jusqu’aux Careliens » sur le lac de Ladoga. Notons que 
presque tous ces peuples furent tour ä tour le but des cam¬ 
pagnes d’Yaroslav. 

(1) Plano Carpini dit; «Vidimus enim in curia Imperatoris no 
bilem virum Jeroslaum, magnum ducem Russiae >>. 

(2) La biographie d'Alexandre Nevskij mentionne qu’au moi! 
de iuillet 1240 son p^'re Yaroslav se trouvait ä Kiev (qui^fnt pris( 
d'assaut par les Tatars le 6 decembre de la meine annee). 
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Ensuite le poete decrit le Nord de la Russie, les vastes 
domaines de Novgorod: des Careliens jusqu’ä Ustyug (la 
ville sur leYug, affluent de la Sukhona, dans le bassin de 
la Dvina), jusqu’ä la peuplade finnoise de Toima (surlesrives 
de la Dvina) et jusqu’ä « la Mer-qui-respire » : c’est la Mer 
Blanche, ou la Mer Glaciale, avec ses flots houleux et ses 
brumes mouvantes (i). II passe aux Bulgares de la Kama 
et de la Volga, aux peuples finnois des Tcheremisses et des 
Mordoviens. Tous ces parages etaient jadis soumis au peuple 
chretien — tous ces pays paiens. Selon Topinion du poete, 
il en etait ainsi au temps du puissant Vsevolod le Grand-Nid, 
pere d’Yaroslav, de son grand-pere Yourij, le fondateur de 
Moscou, et de son aieul Vladimir Monomaque. C’est la li- 
gnee legitime des grands-ducs de Russie (^). 

Dans cette vision grandiose d’une terre russe unique, gou- 
vernee par les grands princes de la lignee de Monomaque et 
souveraine de tous les peuples voisins, il y a une certaine 
exageration. Toute la Russie obeissait rarement ä ses princes 
«aines»; parmi les peuples voisins, quelques-uns seulement 
(les Lithuaniens, les Careliens, les Tcheremisses) payaient tri- 
but ä Monomaque, Mais, dans Tenthousiasme patriotique 
du poete, la gloire d’antan atteint ses dimensions extremes, 
Il a dessine cet ideal politique, qui etait le but des aspira- 
tions de Monomaque et de ses descendants. 

III. S’etant souvenu de Monomaque, le poete evoque sa 
gloire. C’est la troisieme partie, la partie epique du frag- 
ment. Monomaque y est peint en hyperboles epiques, tout 
comme le terrible Sviatoslav dans le Dil d'Igor. Dans ces 
Images de la gloire d’antan, on sent une antithese cachee : 
le contraste avec les vicissitudes du temps-present, 

Il y a un siede, les Koumans faisaient trembler leurs en- 
fants au seul nom de Monomaque, maintenant les fils de 
la steppe devastent la Russie. Alors les Lithuaniens n’osaient 

(1) L'expression <da Mer-qui-respire » est employee en 1318, par 
un archeveque de Novgorod. 

(2) Ce titre dait connu ä cette epoque. On trouva en 1948, pres 
de Kiev, une bulle de plomb avec la legende en grec : MeaiBXaßoq 

fieyaq aQxfov 'Poyolaq, qui appartenait sürement ä un autre petit-fils 
de Monomaque, MstislavII, grand-prince en 1167-1171 ; v. les articles 
de D. Blifeld et B. Rybakov, dans Archeologija^ III, Kiev 1950, 
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pas sortir de leurs marais — maintenant ils sont devenus 
redoutables. Alors les Hongrois avaient peur de Monomaque, 
maintenant ils ont pris pied en Galicie, oü leur prince Ko- 
loman avait ete couronne en 1214 comme « rex Russiae». 
Les Allemands etaient naguere contents d'etre au delä de 
la Mer Baltique, maintenant ils sont en Livonie et atta- 
quent Pskov et le pays de Novgorod, Naguere les peuples 
du Nord payaient docilement leur tribut ä Monomaque, 
maintenant ils se revoltent (les Careliens en 1232). 

Le poete mentionne aussi la politique meridionale du grand 
prince, en affirmant que Tempereur Manuel lui envoyait de 
riches cadeaux. L’anachronisme est evident: Vladimir Mono¬ 
maque mourut en 1125, ä Tage de 72 ans, tandis que Manuel 
n’occupa le trone de Byzance qu’en 1143. Mais le nom du 
grand empereur eclipsa celui de son predecesseur Jean Com- 
nene et devint populaire dans les bylines russes (comme 
«tzar Etmanouilo »). On voit que le poete s’inspirait de 
traditions orales et ne faisait pas grand cas de la Chronologie. 
En tout cas, la poesie courtoise de cette epoque connaissait 
dejä, en germe pour ainsi dire, la legende du sacre de Mono¬ 
maque par Byzance. Les « riches cadeaux ^>, envoyes par 
Manuel, devicndront facilement plus tard la couronne et le 
hausse-col precieux (vienec i barmy), re^us de Byzance comme 
symboles de la dignite imperiale. La chute de Byzance en 
1204 put donner la premiere impulsion ä cette idee de la 
translatio imperii, dont le developpement fut arrete pour 
deux siecles par le joug tatare, et qui ne s’epanouit que 
SOUS Ivan III et son epouse Sophie Paleologue. 

Donc, le poete courtois a depeint la Russie a Tapogee de 
sa grandeur, sous Vladimir Monomaque (| 1125), qui joua 
le röle d’un Charlemagne russe. Tout de mcme, dit-il, 
dejä « dans ces temps-lä» un malaise pesait sur la Russie, 
et il les definit; « depuis le grand Yaroslav jusqu’ä Vladi¬ 
mir ». 11 avait donc Tintention de marquer les discordes 
princieres apres la mort d’Yaroslav le Sage (f 1054) et les 
invasions des Koumans, si terribles dans la seconde moitie 
du XI« siede, avant de passer ä son theme principal, Tinva- 
sion des Tatares qui apporta la « ruine de la terre Russe». 
Notons que le poete du Dit d'Igor evoque aussi le temps 
qui suivit la mort d’Yaroslav le Sage, comme un temps de 
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malaise, marque par les personnes du temeraire Oleg et du 

sorcier Vseslav. 
Ce qui est evident pour un lecteur attentif, c’est la grande 

ressemblance entre le Dit de la ruine et le Dit d'Igor, qui 
est son aine d’un demi-siecle. Tous deux portent le meine 
titre «Slovo» (leDi^), qui souligne leur style declamatoire (^). 
Tous deux so nt ecrits dans le meme rythme libre et capri- 
cieux, qu’il est impossible de partager en vers bien mesures 
et dont nous saisissons tout de m^me la rythmique. Tous 
deux se distinguent par le mfime sentiment lyrique des beau- 
tes de la nature — un sentiment assez rare dans la litterature 
europeenne de cette epoque. 

L’un et Tautre Bits sont avant tout des Oeuvres politiques : 
elles se distinguent par leur patriotisme. En parlant des 
princes et de leur geste, elles pensent avant tout ä la patrie, 
ä la « terre de Russie », ce qui a le sens d’un « Etat russe », 
tout comme « England », << Deutschland », <( terra Franciae, » 
<( Poiska », « Hrvatska » (zemlja). C’est une notion geo-poli- 
tique bien definie (2), L’apostrophe: « 0 Ruskai'a zemle, O 
zemlia Rouskaia» se trouve egalement dans les deux Bits, 
comme leur motif principal. 

Les deux Bits sont bases sur de profondes connaissances 
historiques. En se proposant de chanter les heros de son 
temps, Tauteur du Bit d'Igor fait des digressions, ä la mode 
du XI® siede; il evoque les campagnes d’Oleg Gorislavic et 
de Vseslav de Polozk (en 1064 et 1078), car ils sont les ai'eux 
du grand-prince Sviatoslav et de sa femme Marie. De meme 
Tauteur du Bit de la ruine s’arrete de preference sur Tepoque 
de Vladimir Monomaque, Taieul de son prince Yaroslav III, 
qui est aussi eloignöe de son temps de plus d’un siede. 

Les deux podes se proposent de chanter aussi le temps 

(1) Le mot « slovo », correspondant au «logos » grec, a plus d*un 
sens : c’est le Verbe (Evang. seien Jean, I), c'estun sermon pompeux 
{Slovo d’Hilarion 1040, Slovesa de Cyrille de Turov v. 1180, etc.) ; 
du domaine de la rh^torique d'eglise ce terme passa dans la po6sie, 
pour d^signer une oeuvre oratoire. La Zadondina dans sa Version 
complfete (ms. Undolski) porte aussi le titre de « Slovo » {Le Dit 
du grand-prince Dmitri, etc.). 

(2) Cette notion est claire dans la Chroniqae ancienne dont le 
titre est: « Voici le r^cit des temps r^voius, d’oü vint la terre russe ». 
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passe. Le poete d’Igor dit; « depuis Vladimir TAncien jus- 
qu’ä Igor de nos jours (do nyniesnego Igoriä) », le poete d’ Yaro- 
slav dit: «depuis le grandYaroslav... jusqu’auYaroslav de 
nos jours (do nyniesnego Jaroslavä) », C'est la meme locution, 
et c’est le meme espace de deux siecles qu’embrassent les deux 
poetes dans leur memoire (^), Tous deux sont tres attentifs ä 
la genealogie princiere: le poete d’Igor nomme 40 princes 
vivants ou defunts qui appartiennent ä 7 generations (depuis 
Vladimir TAncien jusqu’ä Vladimir, fils d’Igor); le fragment 
du XIII® siede est beaucoup plus court, mais il enumde aussi 6 
generations dansla lignee ascendante de son prince Yaroslav. 

Les deux poetes nous etonnent par leurs vastes connais- 
sances g^ographiques : le pode d'Igor plane sur toute la terre 
russe, il y nomme maintes villes et fleuves: le Dniepr, le 
Danube, le Don, la Volga, la Dvina; il s’adresse aux princes 
du Nord (Polo2k, Suzdal), de FOuest (Galicie, Volynie), du 
Sud de la Russie; il nomme 15 peuples voisins, depuis le 
Caucase jusqu’aux Venitiens, Le fragment du xiii® siede 
fait de m^me, avec plus de precision encore: il decrit le 
vaste cercle des frontieres de toute la Russie, et il nomme 
aussi 15 peuples voisins ou tributaires. Il est edifiant de 
comparer ces listes de peuples : sept peuples sont les m^mes; 
ce sont les Koumans, les Hongrois, les Polonais (Liakhes), les 
Lithuaniens, les Yatvegues, les Allemands et les Grecs. Mais 
le chantre d'Igor conserve en sa memoire le nom ancien des 
Huns (pour designer les nomades), il connait les Goths en 
Crimee, les Kasogues et les Avars au Caucase, et en Occi- 
dent les Latins (en general), les Venitiens, les Moraves, et 
une tribu prussienne, les Deremda. Son attention est diri- 
gee vers le Sud et TOuest. Le poete de la Ruine met les 
Tcheques ä la place des Moraves, se tait sur les autres peuples 
du Sud et de TOuest, mais nomme 7 peuplades du Nord et 
de l’Est: Careliens, Toima, Bourtasses, Ceremisses, Mordo' 
viens, Viadiens, Bulgares de la Volga, dont quelques-unes 
tres peu connues. On voit donc, comment s’est deplace pen- 
dant un demi-siecle, le centre politique et la circonference 
de la Russie. 

(1) S. Vladimir est arriv6 au pouvoir en 980 (le Dit d'Igor fut 
4crit en 1187, donc 207 ann^es); Yaroslav le Sage lui succ^da en 
1019 (le Dit de la ruine fut ecrit en 1240, donc 221 ann^es) 
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C'est le meme enchainement de legendes anciennes dans le 
recit historique, Le poete d’Igor s’arrete surtout aux person- 
nalites de Vseslav le sorcier et du grand-prince Sviatoslav 
qui « troubla les rivieres et les marais », comme un heros 
de mythe. Le poete de la Ruine exalte la geste de Mono- 
maque, qui est capable de chevaucher par dessus les Car- 
pathes ou de prendre d’assaut Byzance. 

De beaux tableaux de la nature sont entremeles au cli- 
quetis des batailles, Ce sentiment de la nature est typique 
pour la litterature russe de ce temps. On le trouve aussi 
dans les « Dits » ecclesiastiques: Cyrille de Turov donne une 
belle description du printemps pour passer ä la fete de la 
Resurrection. 

Nous arretons T attention du lecteur sur quelques locutions 
toutes semblables dans les deux Dits, Le prince Igor est 
apostrophe par son frere comme « clarte claire » (svet svetlyi), 
le poete de la Ruine s’adresse ä sa patrie: « O clairement 
claire» (o svetlo svetlaid); c’est la m€me tautologie expres- 
sioniste. 

Les deux poetes se servent de Tadjectif « groznyj » (terrible, 
redoutable), comme d’une louange pour les princes. Dans leur 
langue, ce mot veut dire seulement: « redoutable aux enne- 
mis », mais point « cruel», 

Tous deux disent: <( sineie more» (la mer bleue); c’est 
une expression inconnue aux chroniques, mais familiere ä la 
poesie populaire encore au xix® siede. 

Ils se servent volontiers de collectifs (au singulier) ; « Litva, 
Deremela, Hinova» dans le Dit (Rigor, «Litva, Mordva, 
Viada, Korela » dans le Dit de la raine; ils forment aussi 
des pluriels de ces collectifs : « Rusici » de « Rous » (Dit d'Igor), 
« Toimici» de « Toima » (Dit de la ruine), ce qui est tres rare 
dans la langue russe de cette epoque. Tous deux evitent le 
collectif ambigu « Rous », qui peut designer le peuple et le 
pays, mais se servent du nom a Rouskaia zemlia » (terre de 
Russie, Etat russe). 

Tous deux designent les Busses aussi du nom de <( chre- 
tiens » tout court (« hristiane » dans le Dit d'Igor; « krestjan- 
skij jazyk, krestiane » dans le Dit de la ruine), La meme 
Opposition des « chretiens » aux « paiens » (poganyje) se trouve 
dans les deux Dits, Le meme esprit de croisade les anime. 
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La Russie medievale n’a point pris part aux croisades d’outre- 
mer, mais, tout comme TEspagne, a Tautre extreniite de 
TEurope, eile faisait sa croisade sur place. C’est ä TEspagne 
et a la Russie qu’incomba la lourde täche de combattre les 
peuples musulmans (et meme encore paiens, comme les Kou- 
mans et les Lithuaniens) presque saus treve, pendant des 
siecles entiers, et de defendre la civilisation europeenne. 

Dans la seconde moitie du xii® siede surgit en Espagne 
Tepopee du Cid Campeador; juste en meme temps, un poete 
inconnu russe chante la Campagne d’Igor, en s’inspirant non 
d’une victoire, mais d’une defaite (comme aussi Tauteur de 
la Chanson de Roland). 

Un demi-siecle plus tard, Tinvasion des Mongols, cette 
catastrophe demesuree pour la Russie, fit eclore le fragment 
patriotique, le Dit de la raine, evoquant la gloire evanouie 
de la patrie. 

Enfin, apres 140 annees de joug tartare, la victoire san- 
glante du champ de Koulikovo fit naitre un nouveau Dit: 
la louange du grand-duc Dimitri. L’auteur de ce Dit (connu 
SOUS le faux nom de «Zadonscina»), le prdre Sophonia, 
avait une idee bien nette: il voulait chanter la gloire nou- 
velle, apres la Pitie de la Russie subjuguee. C’est pourquoi 
il s’inspira du Dit d'Igor qu’il imita meme trop, mais il le 
fit pour souligner Teclat de la revanche sur les ddaites an- 
ciennes. 

Voilä Cenchamement des trois poemes h^roiques de la 
Russie medievale. Leur nombre est bien modeste, en com- 
paraison avec les romans de chevalerie et les chansons de 
geste de la France des xii®-xiii® siecles. Mais souvenons-nous 
que la Pologne si chevaleresque ne conserva aucun de ses 
chants epiques medievaux, quoique Thistorien Jan Dlugosz 
affirme que de son temps (milieu du xv® siede) un chant sur 
la victoire des Polonais sur Roman de Galicie etait chante 
dans les theätres memes. 

L’oubli a englouti beaucoup de poemes du Moyen Age, en 
Russie comme en Pologne et meme en Allemagne. C’est 
pourquoi les rares textes conserves, meme fragmentaires, 
doivent etre etudies avec soin et Sympathie. 

Genius, aoüt 1952. Alexandre Soloviev. 



LA DATE DE LA VERSION RUSSE 

DU DIGfiNIS AKRITAS 

On sait que la Version russe du roman de Digenis, Deja- 
nie i zitie Devgenievo Akrita, remönte ä une traduction, 
redigee en Russie avant Finvasion mongole Q), et reflete une 
Version grecque, beaucoup plus archaique que toutes celles 
qui nous sont connues, comme Ta definitivement demontre 
M. Henri Gregoire 0. 

C’est aussi Topinion des savants sovietiques. Par exemple, 
M. Nicolas Gudzij dit: « La traduction du roman grec direc- 
tement en langue russe, sans intermediaire sud-slave, fut 
faite pas plus tard qu’au xiiß-xm^ siede» (®). La date n’est 
point precise, car si nous choisissons le xiii® siede, c’est donc 
«plus tard qu’au xii® siede». 

Ne pourrait-on pas preciser la date de cette Version (ou tra¬ 
duction) russe? 

Une lecture attentive des chroniques anciennes nous ap- 
porte deux donnees. 

1) L’ancienne chronique russe (redigee par Nestor vers 
1106) nous dit sub anno 1095 : « Idosa Polovci na Greky s’ 
Devgenevicem i voevasa na Greky; a carj ja Devgenevica i 
oslepi» (Les Coumans allerent contre les Grecs, avec le fils 

(1) Elle n'est connue que par le texte de Tihonravov et par les 
courtes citations du texte de Musin-Pugkin (dans le recueil perdu, 
contenant aussi la Geste d'lgor), faites par Karamzin, Istoria, II, 
note 333. Le manuscrit de Pypin präsente une Version plus tardive. 
Cf. La Geste du prince Igor, New York, 1948, p. 7. 

(2) Henri Gr^:goire, Le Digenis russe, dans Russian Epic Studies, 
t. XLII (1947) des Studies of the American Folklore Society, pp. 
131-169. 

(3) N. K. Gudzij, Chrestomatia po drevnej russkoj literature, 
4® 6d., Moscou, 1947, p. 37. 

Byzaktion XXn.—.9. 
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de Devgenis; et rempereur captura le fils de Devg^nis et 
Faveugla). Ce texte se trouve dans toutes les versions de 
rancienne chronique (Laurentine, Hypatienne, etc.) et le nom 
est partout « Devgeneviö». Les editeurs de 1871 ne savaient 
que faire de ce « DevgeneviÜ». Ils Texpliquerent dans l’in- 
dex comme « prince Couman » (^). 

Cependant, c’est un personnage bien connu. Anne Com- 
nene et Nicephore Bryennios nous parlent de Timposteur qui 
se faisait passer pour le fils de Fempereur Romain IV Dio- 
gene (Finfortune vaincu de Mantzikert, detröne et aveugle 
par Michel VII Doukas). Ce jeune pseudo-Constantin (les 
manuscrits de VAlexiade le nomment le Pseudo-Leon) fit, 
avec Faide des Coumans, une Campagne jusqu’ä Andrinople, 
C'est lä que le pretendant fut capture par ruse et aveugle en 
1094 (2). 

Donc, la notice de la chronique russe est juste, sauf Fer- 
reur d’une annee. 

II est curieux que ce pretendant qu’Anne Comnene nomme 
le plus souvent 6 yfsvöc^vvjuog Atoyevrjg, soit nomme « Dev- 
genevic » au lieu de« Diogenovic », comme on devrait s*y at- 
tendre. On ne peut expliquer cette alteration du patronyme 
que parce que le nom de Devgenis-Digenis etait dejä fami- 
lier aux Russes avant 1095 et qu’ils accolerent ce nom au 
jeune heros byzantin, caracolant en täte des Coumans paiens. 

2) Cette conclusion est confirmee par une autre chronique 
russe, qui fut publiee^en 1767 sous le nom de « Nikonovska », 
parce qu'un de ses manuscrits avait appartenu jadis au pa- 
triarche Nikon. Cependant, eile est plus ancienne; il pa- 
rait que c’est une Compilation faite ä la cour des metropolites 
de Russie au commencement du xvi® siede. Cette Version 
est tres importante, car eile apporte plus de faits et de noms, 
pour la Periode ancienne, que la Version connue de Nestor. 
Par exemple, la Nikonovska est la seule qui relate des am- 
bassades entre les papes et les souverains de Russie au x® et 

(1) Leiopis po Ipatskomü spisku, 1871, index, p, 12. 
(2) Anne Comnene, Alexiade, X, 2 (Collection Byzantine pu¬ 

blice SOUS le patronage de tAssociation Guillaume Bude, II, Pa¬ 
ris, 1943, p. 190-201); cf. Nicephore Bryennios, 1, 6 et II, 29. 
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au XI® siecles, ce qui avait ete censure dans la Version popu- 
laire de la chronique ancienne. Nous pouvons donc nous 
fier aux noms donnes par la Nikonovska, et les editeurs so- 
vietiques de 1950 de la Chronique ancienne completent cette 
edition par les donnees de la Nikonovska. 

Or, SOUS 1168, cette chronique raconte que le grand-duc 
Mstislav II fut calomnie ä Kiev par « les boyards Pierre 
Borislavic, Nester Zidislaviö et lakov Digeneviö » (^). Ce 
meme fait est rapporte par la Version Hypatienne, mais il 
n’y a que deux noms :«Borislavici, Petr i Nester (^). Nous 
n’avons aucune raison de croire que la Nikonovska ait in- 
vente deux noms nouveaux de calomniateurs; non, nous 
croyons que c’est THypatienne qui en a reduit la liste (®), 
Le nom de « 2idislav » (qui n’apparait point dans THypa- 
tienne) se place bien au xii® siede (on ne Taurait pas in- 
vente au xvi® siede): c’est le Zdzislav polonais, et Teveque 
Luka Zidiata de Novgorod (au xi® siede) portait sürement 
le nom de 2idislav, dont on avait forme un hypocoristicon. 
Nester pouvait appartenir ä la famille des Borislavici, mais 
son pere etait Zidislav. 

Encore plus important est le dernier nom qui apparait 
dans la Nikonovska. Voici,parmi les boyards de Kiev en 1168, 
un « lakov Digenevic », un Jacques, fils de Digenis. Pour 
devenir boyard, il devait avoir environ 40 ans, pas moins; 
il devait donc etre ne vers 1130 ou meme plus t6t. Son pere 
portait dejä le nom de Digenis, qui lui fut donne ä sa nais- 
sance, environ en 1100. 

Nous aboutissons donc ä une conclusion importante: le nom 
de « Digenis » dans sa forme pure (non corrompue en « Dev- 
genij ») 6tait si populaire ä Kiev, vers Tan 1100, qu’un noble 
guerrier le regut comme nom propre et que ce nom se sub- 
stitua ä son nom de bapteme (^). 

(1) Nikonovska, dans Polnoie Sobranie Pusskich Lelopisej, t. V, 
1851, p. 235. 

(2) Letopis po Ipatskomu spisku, ed. 1871, p. 370. 
(3) Quelquefois, en racontant des batailles, la Nikonovska y inter- 

cale des noms de heros de bylines (Aliosa, Dobrynia). Mais lakov 
Digenevic n'est pas un heros epique, et pourquoi aurait-on invent6 
le nom d'un calomniateur? 

(4) On sait que, pendant les xi^, xii® et xiii® si^cles, les Kusses 
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Ces deux donnees nous demontrent que le roman de Di- 
genis Akritas devait etre traduit et lu ä Kiev dans Ja se- 
conde moitie du xi® siede ou, probablement, traduit dejä 
vers l’an 1037, quand Yaroslav le Sage commenga un grand 
mouvement litteraire 0. 

Geneve, mars 1953. Alexandre Soloviev. 

portaient deux noms : le nom de bapteme, qui etait ä peine connu, 
et un nom flai'qne », slave ou varegue, qui 6tait toujours beaucoup 
plus populaire. Ici nous avons un fait curieux : le nom « lai'que )> 
est de provenance grecque,mais ilne se trouve point dans lecalendrier. 

(1) « I be laroslav liubia cerkovnyia ustavy... i knigam prileza, 
poöitaja casto v den’ i v nosöi, i sobra pisce mnogy i preklada§a ot 
Grek na Sloven’skyj jazyk i pisma i spisaSa mnogy knigy d, Chro- 
nique, s. a. 1037. 



LES FAUX DIOGENES 

Dans Tarticle qui precede, M. Soloviev parle du «fils de 
Diog^ne» qui, selon la Chronique de Nestor, en 1095, s’allia 
aux Coumans, attaqua Tempire byzantin, et fut aveugle sur 
Tordre de Tempereur: Polovci na Griky s Devgenevi- 

cemü, voevasa po Grecistej zemle; i cesari ja Deugenica, i povele 

i slepüi (1). Anne Comnene (2) raconte en grand detail Taven- 
ture de ce personnage: c’etait, selon eile, un imposteur qui, 
venu d’Asie Mineure ä Constantinople, s’y fit passer pour 
un fils de Tempereur Romain IV Diogene, et brigua Tempire ; 
Alexis Comnene le fit emprisonner ä Cherson. La, il entra 
en relations avec les Coumans, et, s’etant echappe, fut ac- 
cueilli par eux, et se fit donner par eux le titre de hasileus, 

Sous pretexte de le retablir sur le trone, les Coumans enva- 
hirent l’empire; de m^me, quelques annees auparavant, Ro¬ 
bert Guiscard avait attaque la Grece sous le fallacieux pre¬ 
texte de retablir dans ses droits le pretendu fils de Tempe- 
reur Michel VII (®). H n'est pas jusqu’ä certains details qui 
ne se retrouvent dans les deux aventures: en 1081, Robert 
Guiscard presente son hemme de paille aux habitants de 
Durazzo, qui ont promis de lui ouvrir leurs portes s’ils voient 
Michel VII: mais, du haut de leurs murailles, ils huent Tim- 
posteur, en qui ils ne d^clarent reconnaitre qu’un echanson 

(1) Povje'^ti vremenngch Ijet, €d. Lichacev, Moscou, 1950, I, p. 148. 

La Gustinskaja Letopis, s. an, 1095, a les formes Dengenevicemü, Den- 
genevica {Polnoe Sobranie Russkich L^topisej, t. II). Certains mss. 
de la Lavrentijskaja Letopis (Poln. Sobr. Russk. Let., t. I), s, an, 
1095, donnent les variantes Olegovic€müfDevgenevica,Legüvenevicemü, 

Leugeneoica, 
(2) Alexiade, X, 2, 2 sqq. 
(3) Cf. F. Ghalandon, Essai sur le rkgne d*Alexis Corrn^ne, 

Paris, 1900, p. 63. 
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de rempereur(^). De m^me, du haut des murs d’Andrinople, 
Nic^phore Bryenne refusa de reconnaitre le pretendu fils de 
Romain Diogene, qui Tappelait son oncle :« Nicephore Bryenne 
fut appele d’en bas par Timposteur; il se pencha du haut 
des remparts: autant qu’il en pouvait juger par la voix, 
il dit qu'il ne reconnaissait pas cet homme pour le fils de 
Romain Diogene, lequel avait ete, coutume assez frequente, 
son frere d’61ection..., et que le vrai fils de Romain avait 
6t6 tue ä Antioche » (^). 

Cet argument sert encore ä Anne, dans la suite de son 
r6cit, lorsqu’elle veut prouver que c’etait un imposteur (3). 
D^’autre part. Ja veuve de ce fils de Diogene, Theodora, refusa 
de reconnaitre son mari dans Taventurier, au temps oü celui- 
ci s’agitait ä Constantinople (^). 

Or, selon Nicephore Bryennios, un des fils de Diogene 
avait, en effet, epouse Theodora, et 6tait mort pres d’An- 
tioche en combattant les Turcs, sous le commandement 
dTsaac Comnene: il le nomme Constantin (^). Anne ren- 
voie, precisement, les lecteurs « qui desirent apprendre plus 
de details» sur la mort du fils de Diogene ä Antioche, ä 
VHistoire de Nicephore Bryennios (®). 

Il est donc surprenant qu’elle dise que Timposteur se fai- 
sait passer pour Leon, un autre fils de Romain Diogene. 
Ducange en a dejä conclu qu’il faut corriger Leon en Cons- 

tantin(^\ on supprime ainsi une inexactitude, et, qui plus 

(1) Guillaume d’Apülie, Gesta Roherti Wiscardi {MGH, SS, IX) 
1. rv, V. 260-271 ; Alexiade, IV, 2. 

(2) Alexiade, X, 3, 3-4. 
(3) Alexiade, X, 2, 2, 
(4) Alexiade, X ,2, 3. 
(5) Nicephore Bryennios, I, 6; II, 29. Chose curieuse, dans le 

Premier de ces passages, Bryennios annonce qu'il donnera plus loin 
des preuves du mauvais naturel de ce Constantin, qui se serait rev6I6 
par la suite : or, il n'en parle plus qu'k propos de sa mort, sans avoir 
donn6 suite ä cette annonce. Il y a sans doute ici une allusion ä 
un complot. 

(6) Alexiade, X, 2, 2. 

(7) Cf. Du Cange, 7n Alexiadem Notae, 6d. de Bonn, t. II, p.592; 
cf.la note de Leib dans son Edition dAnne Comnene, Les Belles-Lettres, 
Paris, 1937, t, I, p. 155 sqq. 
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est, une contradiction: en effet, Anne parle elle-mßme, plus 
haut, en grand detail, de ce jeune Leon (^). Elle sait parfaite- 
ment qu’il est ne du mariage de Diogene avec Eudocie, c’est- 
ä-dire entre 1068 et 1071, et qu’il n’a pu, par consequent, 
prendre part ä la bataille d’Antioche (1073). Elle n'a d'ailleurs 
que louanges pour le caractere de Leon, Signale son audace et 
sa fidelite ä Alexis pendant la guerre contre les Normands. Et 
enfin, eile raconte qu’il trouva la mort en combattant les 
Petchenegues, en 1088 : c’est du moins ainsi qu’il faut com- 
prendre, ä mon avis, son xaiqiav TzXrjyelg TzeTtrcoxev (^) — et la 
traduction de Leib, «tomba frappe grievement», me semble 
affaibJir le sens du texte. 

Le lapsus d’Anne s’explique peut-ßtre par une confusion 
avec le Leon Diogenovic dont nous parlons ci-dessous. 

Anne raconte, avec beaucoup plus de details que la Chro- 
nique russe, comment Alexis, averti de Tinvasion des Cou- 
mans, gagna Anchiale (®), comment les Coumans traverserent 
le Danube, comment les habitants de Goloe leur livrerent 
la ville et acclam^rent empereur leur pr6tendant (^). Celui- 
ci persuada aux Coumans de marcher sur Andrinople, dont, 
disait-il, Nicephore Bryenne lui ouvrirait les portes: nous 
avons vu Taccueil qu’il y regut (®). Apr^s un siege d’AndrL 
nople et des combats (®), il fut enfin pris ä Poutza, par la 
ruse d’un certain Alakaseus, qui le livra au drongaire de 
la flotte, Eustathios Kymineianos, envoye par la mere du 
basileus avec Tordre d’amener le prisonnier ä Constantinople : 
cet Eustathios le fit aveugler par un Turc nomme Ka- 
myresC^). Desormais Anne se contente de raconter la d6- 
faite des Coumans (®), et ne parle plus de Timposteur. 

(1) Älexiade, IV, 5, 3 ; VII, 2, 3 ; VII 3, 5-6 
(2) Alexiade, VII, 3, 8. 
(3) Alexiade^ X, 2, 6. 
(4) Alexiade, X, 3. 1, 
(5) Alexiade, X, 3, 3-4. 
(6) Alexiade, X, 3, 5-6. 
(7) Alexiade, X, 4, 1-5. 
(8) Alexiade, X, 4, 6 sqq. Sur toute cette affaire, cf. encore 

ZoNARAS, XVIII, 23, 26 (t. III, p. 744 Bonn), qui ne lui donne pas 

de nom; Glvcas, p. 621, 1, 15-19 Bonn, 
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Ainsi 6choua, dans sa tentative d’usurpation du trone 
imperial, le premier «fils de Diogene»— que la Chronique 
russe ne designe pas sous un autre nom que Devgenic, Dev- 
genevic, et que les manuscrits de VAlexiade nomment, par 
erreur, Leon — mais qui, nous Tavons vu, fut probablement 
un pseudo-Constantin Diogene. 

Ce premier pseudo-Diogene ne fut pas le dernier. Mais re- 
marquons qu’il avait ete precede de quelques mois, dans sa 
tentative d’usurpation, par un vrai fils de Diogene: il s’agit 
de Nicephore, ne, lui aussi, d’Eudocie, et qui, apres avoir 
servi quelques annees Alexis Comnene avec son frere Leon, 
ourdit plusieurs complots contre celui qu’Anne Comnee ap- 
pelle son bienfaiteur (^). Elle raconte longuement, au 1. IX 
de VAlexiade^ la conjuration de Nicephore. En route pour 
la Dalmatie, le basileus fut rejoint par le jeune homme, qui, 
par deux fois, tenta de l’assassiner 0. II n’en etait pas ä 
son premier 6chec. Nicephore avait dejä essaye de faire as- 
sassiner Alexis par un barbare d’origine armeno-turque (ävijQ 

ßdgßaQog ""Agfisviojv >cai Tovgxoiv) (®). Aspirant au pou- 
voir, Nicephore s’etait d’aiJleurs attirc beaucoup de sym- 
pathies et de complicites, tant dans l’armee que chez les 
membres de l’aristocratie, les senateurs, les officiers: parmi 
les conjur6s eile eite Michel Taronite, beau-frere de l’empe- 
reur(^). La basilissa Marie, femme de l’empereur dechu 
Michel VII, connaissait la conjuration, mais, selon Anne, 
detournait Nicephore du meurtre(5). 

Nicephore, apres sa troisieme tentative de meurtre, fut 
mis ä la question et avoua: mis aux fers, exile ä Cesaropolis 
avec Kekaumenos Katakalon (Michel Taronite fut egalement 
exile), il fut, pretend Anne Comnene, amnistie par Alexis : 
mais, pendant ce temps, ä son insu, on aveugla Diogene, 
le 29 juin 1093 ou 1094 (®). C’est ainsi que Nicephore subit 

(1) Alexiade, IX, 6. Alexis lui aurait confie le gouvernement de 
rile de Cr^te. 

(2) AlexiadCy IX, 5, 1-6. 
(3) AlexiadCy IX, 7, 5. 
(4) Alexiade, IX, 6, 4-5. 
(5) Alexiade, IX, 8, 2. 
(6) Alexiade, VIII-IX. 
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le möine supplice que, 20 ans plus töt, son pere: comme jadis 
pour son pere, les dirigeants de l’empire renierent la respon- 
sabilite de ce crime. II consacra le reste de ses jours ä Tetude, 
Sans se resigner, semble-t-i], et sans renoncer tout ä fait a 
prendre sa revanche. Anne Signale encore un complot, qu’A- 
lexis lui pardonna(^). 

Nous ignorons si Romain Diogene a eu d’autres enfants. 
Mais Orderic Vital (2) signale que Bohemond, pendant son 

voyage en France, en 1105-1107, exhibait, pour exciter Fopi- 
nion francaise contre Alexis Comnene, un « fils de Fempe- 
reur Diogene»! Filium Biogenis Augusti, aliosque de Grae~ 
cis seu Thracibus illustres secam habebat, quorum qiierela de 
Alexio Imperatore, qui per proditionem Ulis antecessorum 
stemmata suorum abstulerat, magis ad iram contra eum /e- 
roces Francos incitabat, L’editeur d’Orderic Vital, identifie 
ce personnage avec le pseudo-Michel VII, ä tort, Michel VII 
n’etant que beau-fils — et beau-fils ingrat — de Romain 
Diogene, et ne meritant ä aucun titre d’etre appele son fils. 
Ailleurs, Orderic lui-meme nomme bien Diogene, non le pere, 
mais le beau-pere {vitricum) de Michel VII (3). II est donc 
certain qu’il a vraiment voulu designer ici un fils de Dio¬ 
gene (^). II est presque aussi certain que celui-ci n’etait en 

(1) Alexiade, IX, 10, 2-3. 
(2) Livre XI (6d. Le Prevost, t. IV, p. 212). 
(3) Livre VII (M. Le Prevost, t. III, p. 169). 
(4) Ce qui n’exclut pas necessairement que, parmi les Grecs 

« depossedes de la couronne de leurs ancetres », qui, selon Orderic, 
accompagnaient Bohemond, ne figurät aussi, et encore, le fameux 
pretendant de Guiscard. Nous ignorons totalement quand il mou- 
rut. Aucun texte ne le dit. C’est ä tort que Schwartz, Die Feld¬ 
züge Robert Guiscards gegen das hyzaniinische Reich (Fulda, 1854), 
p. 24, affirme qu’il est mort pres de Durazzo en 1081. Le texte 
d’Andrea Dandolo qu’il invoque ne parle pas du pseudo-Michel, 
mais du fils de Michel VII, qu’il appelle, par erreur, du nom de son 
pere, et qu’il confond, dans cette circonstance avec Gonstantin Por- 
phyrogenete, frere de Michel VII. Cette double erreur se trouve 
dejä chez Romuald de Salerne, M.G.H,, SS, XIX, p. 409 : Qui 
{seil. Alexis) constituit secum in imperio Michaelem filium predicti 
Michaelis imperatoris... Plus tard, pres de Durazzo, Alexis pre- 
misit in prima acie eum quem secum imperatorem fecerat... Filius 
autem Michaelis imperatoris, non diu imperator, statim in primp 
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realit^ qu’un nouvel imposteur: le precedent du pseudo- 
Michel promene, vingt-cinq ans auparavant, dans toute TIta¬ 
lic meridionale, par Robert Guiscard, aux memes fins de 
propagande antigrecque, ou du moins anti-Comnene, fait peser 
un doute tres serieux sur Tidentite du « pretendant » deBo- 
hemond. Ce ne peut etre ni un des trois fils de Diogene dont 
j’ai rappele le sort, ni un quatrieme (hypothctique) qui n’au- 
rait eu aucun droit ä la couronne imperiale. Qu’Orderic Vi¬ 
tal, le scul auteur qui parle de ce personnage, ne se doute 
point de la supercherie, ne prouve rien : car ce meme Or- 
deric a ete cgalement dupe — seul de tous les chroniqueurs 
normands — du faux Michel 

Au cinq fils, ou pretendus fils, de Diogene enumeres, il 
nous faut ajouter un sixieme personnage. Les Byzantins 
Tignorent. La Chronique Russe, s, an, 1116, raconte qu’il 
fit une Campagne contre Alexis Comnene, que quelques villes 
du Danube se donnerent ä lui, mais qu’il fut assassine, par 
ruse, ä Dristra, par deux Sarrasins envoyes par Alexis, le 
15 aoüt. La Chronique Laurentienne, celle de Nicon le nom¬ 
ment Leon Diogenovic, zjati (c’est-ä-dire beau-frere ou gendre) 
de Vladimir, UHgpatienne donne les memes renseignements 
mais, au lieu de Diogenovic, le nomme simplement carevi6, 
et, en 1136, Signale la mort de son fils Vasilko dans une 
guerre entre les Olgovic et les Vladimirovic. La Gustinskaja 
Lefopis, eile aussi, le nomme simplement Careuic Greöeski], 
mais Tappelle zjati, non de Vladimir, mais de Volodar (ou 
Vladar) (^)! Or, en 1104, toutes les versions de la Chronique 

conflictu interiit. Cf. Andreae Dandui.!, Chronica, a cura di E. Pas- 

TORELLO, i?./.5.,nuov. ed.,t. XII,parteI, p. 216 (ch. 38): ... Alexius, 

populo illuso, fingens quod Michaelis imperii heredis nomine hec 

ageret,... diademata suscepit... Alexius, cum ingenti milicia, et Vene- 

torum clase, contra Robertum... circa Dirachium bellum comisit, 

in quo ex suis et Venetis multis occisis et captis subcumbens fugam 

aripuit ; Michael, qui heres dicehatur imperii, in prima acie inter- 

emptus est. (Un peu plus haut, parlant du pseudo-Michel, ilTap- 
pelle au contraire : Michael Augustus,) 

(1) L. VII (ed. Le Prevost, t. III), p. 133. 

(2) Ipatievskaja TJfopis, s. an, 1116 (Poln. Sobr, Rnssk, Lei,, t. IT, 
= Povjesti vremennych lef, I, ^d. Lichaöev-Sachmatov, Moscou, 

1950, p. 201): Vü se ze Uto ide Leonü careviti, zjati Volodimeri, na 
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s’accordent ä signaler le manage, le 20 juin, d’un fils d’Alexis 
Comnene avec la fille de Volodar (^). La Gustinskaja Letopis 

combine les deux faits etidentifie les deux carevic, en don- 
nant au fils d’Alexis marie ä la fille de Volodar (5. an, 1104) 
le nom de Leon 0 et en changeant, nous l’avons vu, s, an. 
1116, Volodimeri ou Vladimerovä en Volodarovä : en outre, 
eile a supprime, en 1116, la mcntion des deux emissaires 

kurü Oleksija carja, i vdasfa gorodovü emu Dunajskychü nekolko ; 
i vii Delistre gorode lestiju ubista i dva Soro anina, poslanaja care- 

mü avgusta vü 15 dem. Lavrenüjskaja LHopis (P.S.JR.L., 

t. I), s. an. 1116 : V to ze leto Leonil Diogenevicii zjati Yolodimeriy 

idena cesarja Aleksijüy i vdasasja emu. gorodii Bunajskichü nGcoliko ; 
i V Derestre, gorode Dunajstemüy lestiju ubista i dva Sorocinina, 

poslana Cesaremi, mhjaca avgusta vü 15 dem. Nikonskaja Letopis, 

(P.S.R.L.y t. IX), s. an. 1116 : Togo ze leta Leonü Diogenevici, 

zjati Yladimerovü, ide na carja Oleksea, i vdasa emu gradovü Dunaj- 

skychü nekoliko ; i vü Derestre grade Dunajstemü lestiju ubisa ego 

dva Sracinina, poslany caremü, mhjaca avgusta vü 15. Gustinskaja 

Letopis {Pribavlenie k Ipatievskoj LHopisi), s. an. 1116 : Yü se IHo 

pojde Leonü carevicü Greceskij, zjati Yolodarovü, na Bolgarovü, 

vdasja emu gorodovü Podunajskichü skilka (var. : skolko) ; vü Derestere 

lestiju ubiensü bysti. 

Certains mss de Vlpat. Let, au lieu de na kurü Oleksija carja, por- 
tent na kurü otü Oleksija carja. M. Max Vasmer, dans une lettre 
du 17-4-53, ecrit ä ce sujet : « Ihre Anfrage über die Stelle der Nes¬ 
torchronik s. a. 1116 ist nicht ganz leicht zu beantworten. Ich möchte 
dort lesen : Vu to ze leto ide Leonü Carevici zjati Volodimeri 
na kurütü Oleksija carja, und sehe in kurütü wie Sie ein griech. xvq 

und einen postpositiven Artikel -tü wie im Bulgarischen. Es müsste 
natürlich eine leichte Verschreibung vorliegen, doch ist die Ueber- 
setzung so, wie Sie sie vorschlagen. Ein Nebeneinander eines reinen 
Akkusativs und eines Genitiv-Akkusativs wie bei kurü und Oleksija 
kann man in altrussischen Texten öfter antreffen. Stutzig macht 
mich in diesem Fall nur, dass ich im Augenblick für diesen postpo¬ 
sitiven Artikel in der Nestorchronik keine weiteren Belege beibrin- 
gen kann ». 

(1) Lavr. LM.y s. an. 1104 (= Ipat. LH.) : Yü leto 6612 vedena 

dsci Yolodareva za CareviH Oleksinici Carjugorodu Ijulja vü 20 
(deni). — Nikonsk. LH., s. an. 1104: Yü leto 6612. Yedena bysti 

dsn Yolodareva za carevira za Oleksini'a, kü Carjugradu, mhjaca 

ijulja vü 20 deni. 

(2) Gust LH., s. an., 1104 {P.S.R.L., II, p. 287): Yü leto 6612- 
Otdana bysti dsci Yolodareva za Leona carevica, syna Alekseja Kom, 

nina, ijulja 20 dnja. 
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d’Alexis assassins de Leon — qu’on ne s’explique plus si 

Alexis est le pere de Leon! 
La Version aberrante de la Gust. n’est que le fruit d’une 

conjecture de son auteur, embarrasse par le Leon carevic de 
VHypatienne, et qui, cherchant de quel empereur il etait fils, 
n’a trouve aucune mention de manage entre une princesse 
russe et un fils d’empereur sauf en 1104. II est certain, malgre 
la Gust,, que Leon n’Mait pas le zjati de Volodar; car c’est 
parmi les Vladimirovic que nous voyons, en 1136, combattre 
et mourir Vasilko, fils de Leon (i). 

Mais on voit par lä Tincertitude de la tradition. A noter 
que Tatiscev a egalement combine les donnees de 1104 et 
de 1116, au prix de la correction inverse : il a fait de la prin¬ 
cesse russe mariee au fils d’Alexis (qu’il nomme Leon), une 
fille non de Volodar, mais de Vladimir (2), 

Selon Karamzin (®), le carevic Leon aurait epouse Maria, 
fille de Vladimir — Identification fondee, comme Fa montre 
Vasilieskij, sur une confusion entre Vasilko Leonovic et Vasil¬ 
ko Maricic, petit-fils de Vladimir (*). Selon Vasilievskij, Leon 
Diogenovic est le beau-frere, non le gendre de Vladimir; il 

(1) Seule VIpaL L i s. an, 1136 {P.S.R.L., II, p. 13) parle de 
Vasilko Leonovici: Vü leto 6644... Togda ze Vasilko Leonovici care- 
vici ubienü bysti, 

(2) Tatiscev, Istorija, II, p. 202 : « 1104, 20 juillet. Marie, fille 
de Vladimir, fut donn^e en mariage ä Leon, fils de Fempereur Alexis ». 

(3) I. M. Karamzin, Istorija Gosudarstva Rossijskago, t. II (St- 
P^tersbourg, 1892), p. 100, suivi par S. M. Soloviev, Istorija Rossii 
s drevnejsich vremen, L. I, t. I-V, 2® ed., St-Petersbourg, t. II, ch. 3, 
p. 355. Cf. encore F. I. Uspenskij, Istorija Vizantijskoj Imperii 
t. III, Moscou, 1948, p. 177 ; Sachmatov, op, cit,, t. II, pp. 387 ss. 
et 421. 

(4) V. Vasilievskij, Russko-vizantijskie oiryvki, Dva pisma Vi- 
zantijskago imperatora Michaila VII Duki k Vsevolody laroslavica. 
Journal du Ministere Russe de Vlnstr, PubL, 1875, d^cembre, p. 299. 
h'Ipat. LH., qui mentionne seule la mort de Vasilko Leonovic, 
s. an. 1136 (cf. plus haut, p. 140, n. 1), Signale, quelques lignes plus 
bas, la mort, ä un autre moment de cette meme bataille, d'un autre 
Vasilko {i vnukü Volodimeri Vasilko Mariciöl ubienü bysti tu), que 
les autres versions de la Chronique signalent seul, s, an., ä Fexclu¬ 
sion de Vasilko Leonovic. Quant ä Mari(c)a Vladimirovna, on 
sait seulement qu'elle est morte nonne en 1146 {Lavr. LH., s, an., 
P.S.R.L., t. I). 
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aurait epouse une fille de Vsevolod 0. C’est sur Texistence 
de notre Diogenovic qu’il a fonde son Interpretation, inge- 
nieuse mais douteuse, des fameuses lettres de Psellos attri- 
buees ä Michel VII Doukas 0, et oü cet empereur demande 
ä son destinataire anonyme (Robert Guiscard, selon Sathas), 
une de ses filles pour son frere Constantin Porphyrogenete; 
il lui vante cette union, beaucoup plus honorable que les 
fiangailles conclues jadis entre la fille de ce meme destina¬ 
taire, et le fils de son predecesseur illegitime sur le trone im¬ 
perial (^). Ces lettres, selon Vasiliev^ij, seraient adressees ä 
Vsevolod (Vladimir, n’ayantpasd’enfants a cette €poque,n’en- 
trant pas en ligne de compte), et ne pourraient etre adres¬ 
sees qu’ä lui, car il est le seul prince avec la famille duquel 
une Union avec un fils de Diogene soit attestee, en la per¬ 
sonne de Leon Diogenovic, beau-frere de Vladimir. L’argu- 
ment est de poids : c’est le pivot de la these de Vasilievskij. 
Mais il ne serait convaincant que s’il etait prouve que Leon 
Diogenoviö est fils de Tempereur Romain IV Diogene — ce 
qui n’est precise nulle part — et non d’un autre Diogene. 
Et d’autre part, si Leon Diogenoviß est fils de Romain, le 
« fils de Diogene » protege (ou invente) par Bohemond, lui fait 
assez exactement pendant du cöte normand, et atteste que 
la famille de Guiscard avait (ou pretendait avoir), eile aussi, 
des rapports avec celle de Diogene. 

Le second argument de Vasilievskij, ce sont les rapports 
connus d’autre part entre Michel VII et Vsevolod. 

Selon TatiScev (^) et Muralt (^), Michel VII aurait envoye 

(1) Cf. Vasilievskij, art. ciL, pp. 270-315. 
(2) fidit^es par Sathas, Bibliotheca Graeca Medii Aevi, vol. V, 

1876, pp. 385 SS. et 388 ss. ; cf. la traduction de Sathas dans son 
article Deux Lettres inedites de Vempereur Michel Parapmace ä Ro¬ 

bert Guiscard, redigees par Michel Psellus, Annuaire de VAssociation 

pour rencouragement des etudes grecques, 1874, pp. 193-221. Franz 
Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, II, 

p. 18, 1072/73, n’a pas admis Tinterpretation de Vasilievskij. 
(3) Sathas, Bihl, Gr, Med. Aevi, V, p. 000 : El yäg Hat ngo^ rov 

fjtsx* ifjtov ngoTEQov äg^avra ro rotovrov ianovöaaral aoc avvdXXayfca xal 

HaBo>fioX6yr}ra( aot 6 ixstvov vlog slg piav t&v Ovyardgcov, äXXä noXv 

öiaXXdTTov ngÖQ iHaxigovg,.. 

(4) Tatiscev, Istorija, II, p. 131. 
(5) Essai de Chronographie bgzantine, s. an., 1074, p. 28 : Muralt 
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des ambassadeurs ä Svjatoslav « avec beaucoup de dons et 
de promesses »5 lui demandant son aide et celle deVsevolod 
contre les Bulgares et les Chersoniens, Svjatoslav, d’accord 
avec Vsevolod, aurait marche avec ses fils contre les Bul¬ 
gares et envoye contre les Chersoniens Vladimir et Gleb Q-). 
A Tavenement de Nicephore Botaniate, Vsevolod aurait li- 
cencie l’armee et rappele Vladimir de Cherson. Bien que 
Vladimir Monomaque ne mentionne pas cette Campagne dans 
son Instruction 0, et bien qu’on ne puisse prendre a la 
lettre des renseignements transmis dans des conditions si peu 
süres, il est difficile de les rejeter en bloc. Vasilievskij met 
ces faits en rapport avec le soulevement bulgare de 1073- 
1074, et avec le mouvement anti-grec qui semble avoir agite 
Cherson apres 1068, 

Remarquons toutefois qu’il n’est pas question ici — ni nulle 
pari — d’une alliance matrimoniale entre Vsevolod et Tem- 
pereur Michel VII Doukas. 

Au contraire, une alliance matrimoniale entre Michel VII 
et Robert Guiscard est solidement attestee. La fille du 
prince normand n’a pas, il est vrai, epouse le frere de Mi¬ 
chel VII, mais son fils (®). Mais, Guiscard ayant — on le sait 

eite comme source des papiers in^dits du G6nois Oderico, auteur des 
Lettere ligustiche, 

(1) M. Henri Gr6goire suggere qu"*!! pourrait y avoir un rapport 
entre ces ev^nements et les fameux fragments dits de « Pfiparque 
Goth », sur lequel cf., en dernier lieu, M. V. Levcenko, Cennyi istoenik 

po Doprosu russko-üizantijskich otnoäenij v X veke («Zapiska greces- 

kago toparcha), Vizantijskij Vremennik, 1951, pp. 42-72. 
(2) Cf. Chronique de Nestor, trad. par Louis Leger, Paris, 1884, 

p. 251. 
(3) G'est un des m^rites de Particle de Vasilievskij, d'avoir montre 

que Sathas s’est tromp6 en croyant que deux filles de Guiscard ont 
616 marines ä Constantinople, dont Tune au frere de Michel VII 
Doukas. Tous les chroniqueurs, tant normands que byzantins, 
parlent d'un seul mariage, et avec le fils, non le frere, de Pempereur. 
Sathas a 6t6 induit en erreur par Orderic Vital, qui parle du sejour 
de deux fiUes de Guiscard ä Constantinople, et surtout par les ter- 
mes, k vrai dire ambigus, dans lesquels Guillaume d'Apulie (Gesta 

Roberti Wiscardi, MGH, SS, IX) parle de ce mariage, 1. III, 501 
SS. et IV, 1 SS., Sans jamais mentionner le fils de Michel, mais Pem- 
pereur lui-mtoe et son fr^re. 
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par Aime du Mont-Cassin 0 — refuse deux fois sa fille ä 
Tempereur, on a suppose, raisonnablement, qu’il Ta refusee 
tant qu’il ne s’est agi que d’un mariage avec le frere du basi- 
leus, pour ne Taccorder enfin qu’au propre fils de Michel VII, 
parti qu'il jugeait plus brillant O, Vasilievskij a tentc de 
prouver qu’il etait impossible que ces lettres soient adressees 
ä Robert Guiscard, notamment parce que leurs termes ne 
lui conviennent pas. II suffit de lirele Chrysobulle de Michel 
VII au duc normand — le contrat de mariage de leurs en- 
fants 0 —• pour remarquer des ressernblances souvent elroi- 
tes dans les termes, meme les plus inattendus ; Psellos, auteur, 
probablement, du Chrysobulle comme des Lettres, n’hesite pas, 
dans Tun comme dans les autres, ä louer son destinataire de 
son esprit pacifique! 

En admettant meme la these de Vasilievskij, on se trouve 
devant de nouvelles difficultes. La lettre parle de fiancailles 
(>cadcofio2.6yr]rat), non de mariage. Vasilievskij doit donc sup- 
poser que le mariage n’eut lieu qu’apres Tepoque oü la lettre 
fut ecrite (1072-1073), le fils de Diogene s’etant refugie en 
Russie — et cela malgre Talliance et les nouveaux projets 
matrimoniaux que le savant russe affirme exister entre Vse- 
volod et Michel VII, qui avait fait mourir Diogene dans les 

(1) Aim^: du Mont-Cassin, Ystoire de li Normant, VII, 26 (p. 318, 
dd. de Bartholomaeis). Selon Aime, il est vrai, Tempereur a par 
trois fois demandd la fille de Guiscard pour son fils : mais on peut 
admettre une erreur d'Aimd sur ce detail, d’autant plus que le fils 
de Michel portait le meme nom que son frere, et qu'on les trouve 
parfois confondus meme chez des auteurs byzantins, p. ex. Nicd- 
phore Bryenne, p. 11, Bonn. 

(2) L. VON Heinemann, Geschichte der Normannen in Unteritalien 

und Sicilien, I (Leipzig, 1894), pp. 393-396 (n. 44). Nous connais- 
sons assez bien le sort de Constantin Doukas, frere de Michel, 
par Nie. Bryenne (pp. 123-125 Bonn), Skylitzes (II, 742), et Anne 
Comnene (VI, 7, 7). 

(3) Publid plusieurs annees apres Tarticle de Vasilievskij, par 
P, Bezobrazov, Chrisovul imperatora Michaila YII Duki, dans 
Journal du Min. de VInstr, Publ. russe, 1889, puis dans Vizantijskij 

Yremennik, t. VI (1899), pp. 140-143. Guiscard y est notamment 
qualifid ävÖQa yevvai6rar6v rs xal e^yeveararov xai rd pev nokefiiHd 

öoxipdmaxQV, ... ök yvchprjv elQfiViHdixaTOV, 
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tourments Q)! Enfin, Vasilievskij suppose que le gendre de 
Vsevolod serait un fils — connu par ailleurs — ne de la 
premiere femme de Diogene: Torigine bulgare de sa mere 0 
expliquerait les succes de Diogenovic en 1116 dans la region 
danubienne, II y aurait deux fils de Diogene nommes Leon? 
D’ailleurs ce recours a un quatrieme fils hypothetique est 
superflue: le jeune äge de Leon et de Nicephore n’etait pas, 
comme le prctend Vasilievskij, un obstacle ä leurs fiangailles — 
si fiangailles il y avait eu. 

En resume, la these brillante de Vasilievskij malgre son 
grand interdt, est loin d’etre prouvee (^). II est tres hasar- 

(1) Vasilievskij, art. eite, p. 305, croit que la proposition de 
Michel VII tendait ä detourner Vsevolod d’une Union avec le fils 
de Diogene, dont il redoutait les consöquences. Le fils de Diogene 
aurait n^anmoins fini par 6pouser la fiUe de Vsevolod. Vasilievskij, 
passant en revue toutes les eventualites, pense que, si le renseigne- 
ment d'Orderic Vital est exact, il faut admettre que Leon Diogenovic 
passa quelque temps chez les Normands d'Italie avant de se r6fugier 
en Russie et ne ferait qu'un avec le personnage dont Bohömond se 
servait en France. Enfin, dans Teventualite oü ce Diogenovic, mort en 
1116, serait un imposteur, cela ne prouverait pas, ajoute Vasilievskij, 
que Vsevolod n'ait reellement eu un gendre fils de Diogene — gendre 
dont le nom aurait ^t^ usurpö ä son tour. 

(2) Cf. SKYLlTzks, II, 678 : 6 ßearägxv^ o ^AXovi'aiavdg 6 BovXya- 
Qog, d6€^(pdg rrjg rov ßaaiXecog yvvai>c6g, 

(3) Une demifere difficulte de la thfese de Vasiievskij, signal6e 
par J. U. Budovnic, yiadimir Monomach i ego voennaja doktrina, 

IstorUeskie Zapiski, 22 (1947), pp. 95-97, c'est que L6on Diogenovic 
devrait d^Jä ^tre vieux en 1116, ainsi que sa femme, et qu'on s’ex- 
plique difficilement que leur fils Vasilko, en 1136 (ann^e oü il est 
mentionn^ pour la premiere fois) soit un jeune homme. Il 6met 
donc rhypoth^se que L^on Diogenoviö serait fils, non de Romain IV, 
mais d’un autre repr^sentant de la famille des Diogenes. M. Marc 
SzEFTEL, qui a bien voulu me communiquer son avis sur cette ques- 
tion embrouillee, m’^crit ä ce sujet: « Il est difficile d*admettre que 
le prince Ldon 6tait fils de Romain IV Diogene, vu Tecart chrono- 
logique entre la mort de Romain et 1116, mais il a pu appartenir 
ä la famille des Diogenes, ce qui expliquerait son action contre la 
Byzance des Comn^nes. Le terme carevic, ä cette 6poque, ne signi- 
fiant que fils (ou petit-jilsl) de Tempereur de Gonstantinople, il 
semble €tre hors de doute que c'etait un membre d'une famille im¬ 
periale de Byzance. Laquelle? Certainement pas un Comnene. 
Leon etait“il un Diogene?Bien que VIpatievskaja LHopisi ne donne 
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deux de chercher dans ces lettres, dont il n’estpasprouve 
qu’elles aient ete envoyees ä Vsevolod, des lumieres sur le 
Diogenovic de la Chronique russe, dont la tres breve mention, 
en Tabsence de tont recoupement, ne permetpasde decider 
si notre sixieme personnage fut un veritable fils de Diogene, 
ou un imposteur, comme le croit Chalandon : selon lui, « il a 
pu y avoir une attaque des Russes sur le Danube... et la 
presence du fils de Diogene a ete inventee pour justifier 
cette expedition » (i). Ailleurs il emet Thypothese que la Chro¬ 
nique russe pourrait avoir reporte ä 1114 (^) les evenements 

pas le nom de sa famille, c'est la plus probable des hypotheses, et 
il se peut que la Nikon, LH. ait puis6 ici ä üne source v6ridique plus 
ancienne ^>. A l'appui de la conclusion que le pere de .L6on Dio¬ 
genovic se serait pas Romain IV, je note que la Chronique russe, 
quand eile parle de cet empereur, ne le nomme jamais, sauf erreur 
de ma part, Diogene, mais Roman. Quant ä son nom de famille, 
je ne le trouve que traduit sous la forme Duoeborodoj « double-barbe » 
(Voskresenskaja Letopisi, p. 251, P.S.R.L., 1856, VII: po KostanünS 

carstüoval Roman Duoeborodoj), correspondant ä une forme Aiysvijg, 

qui CSt aussi ä la base de Tetymologie de Guill. d'Apulie, Gesta 

Roberti Wiscardi (MGII, SS, IX), 1. III, v. 12 : Diogenes cognomen 

erat quia harba bifurcis, qui ne s'applique proprement qu’ä une forme 
Siysvif}g, ou plutöt ^dtydvrjg ou Siydpstog, d’aiUeurs non ältestes dans 
ce sens. Romain Diogene est nomm6 Aiyevijg par Kekaumenos, 

Strategicon, 6d. Wassilievsky, p. 72, 1. 23 (le ms porte : gm/navatv 

d diyev-fjg), qui emploie concurremment, 4 lignes plus bas, la forme 
Aioyevr]g. Ce passages attestent que le nom de Diogene, sous la forme 
Aiyer-^g, a 6t6 senti comme une espece de surnom ou sobriquet 
pareil ä celui qui est donn6 au roi Svein de Dänemark : Sveini ko- 

nungi tjüguskegg (Brennu-Njälssaga [Njäla] hgg. v. Finnur JoNS- 

soN, Halle, 1908), p. 177), traduit tres exactement par regi Da¬ 

norum Sveini furcibarbo, dans Historia Nialis et filiorum latine red- 

dita, Hafniae, 1809, p. 257. Au demeurant, un mariage entre la 
famille de Vsevolod ou Vladimir et celle de Diogene n’aurait rien 
pour surprendre: les unions russo-byzantines ne sont pas rares 
ä cette ^poque : cf. B. Leib, Rome, Kiev et Bgzance ä la fin du XB 

siede, Paris, 1924, pp. 169 ss. Ikonnik, Opyti russkoj istoriographii, 

Kiev, 1908, t. II, section I, p. 141. Vladimir lui-meme 6tait fils 
d'une princesse grecque de la famille des Monomaque. 

(1) Cf. F. Chalandon, Essai sur le regne d'Alexis Conmene, 

Paris, 1900, pp. 266 ss. 
(2) Ibid., pp. 151 SS. : « Or les Annales russes mentionnent cette 

rdvolte du fils de Diogenes [seil, celle de 1095, relatöe par Anne 
Comnfene] seulement en 1114, lors d'une expedition des Russes sur 

BY2ANT10N XXII. — 10. 
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de 1095 et qu’il n’y aurait eu qu'une seule expedition diri- 
gee par un Devgenevic ou Diogenevic. Hypothese peu ad- 
missible malgre une ou deux circonstances semblables dans 
la fin de ces deux personnages presque homonymes: leur 
capture par la ruse par des emissaires d’Alexis; le röle joue 
par les« deux Sarrasins » qui tuent le second, par le Turc qui 
aveugle le premier. Mais on ne peut admettre qu’un gendre 
ou un beau-frere de Vladimir ait ete confondu avec Timpos- 
teur allie des Coumans. II est seulement troublant qu’Anne 
Comnene ait donne au personnage de 1095 le nom meme 
que la Chronique russe donne ä Leon Diogenovic. Ce qui 
donne ä soupgonner qu’Anne Comnene, bien qu’elle ne men- 
tionne pas d’expedition russe (eile ne parle, ä cette epoque, 
que d’une invasion des Coumans), a pu recevoir quelque echo 
de cette affaire — d’oü sa confusion de noms. 

II nous reste ä mentionner un dernier texte sur une re- 
volte d’un fils de Diog^ne. Chronologiquement, ce texte est 
le premier. II s’agit de quelques vers de Guillaume d’Apulie, 
dont les Gesta Roberti Wiscardi ont ete composes entre 1088 
et juillet 1099. Un long passage, consacre au regne de Leon 
Diogene et ä ses suites funestes, se termine par une allusion 
aux projets de Croisade et, sans doute, ä ses debuts : il date 
donc de peu avant juillet 1099 (^). 

C’est precisement ä la fin de ce passage qu’un fils de Dio¬ 
gene revolte apparait comme le responsable de la conquete 
turque de l’Asie Mineure, et comme le vengeur de la mort 

les bords du Danube». Ghalandon fait erreur en disant que la Chro- 
nique russe ne mentionne pas la revolte du Devgenevi^ de 1095. 
En outre, la date de 1114 qu'il donne pour Texp^dition de L6on 
Diogenevic n’est pas exacte; cette exp4dition est mentionnee par 
la CTironz^ue russe en 1116, et est distincte de T expedition de Vla¬ 
dimir, rapport^e en 1114 par la GusL LiL et la Nikonsk, LH, UAlexiaäe 
en 1114, ne Signale (XFV, 8-9) qu*une expedition coumane, sans 
parier nulle part des Kusses. 

(1) Cf. Marguerite Mathieu, Sur la date des Gesta Roberti Wis¬ 
cardi, Melanges Henri Gregoire, III = Annuaire de VInsL de Phil 
et d'HisL Orientales et Slaves, t. XI (1951), pp. 269-282 ; M. Fuiano, 

Guglielmo di Puglia, Storico di Roberto il Guiscardo, Archiüio storico 
per le province napoletane, 1950-51, p. 22. 
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affreuse infligee ä son pere par Michel VII et son freie Cons- 
tantin: 

Non tarnen omnino sua restat inulta tirannis. 
Namque sibi socios Romani filius addens 
Armenios, Persas, terras Orientis eoriim 
Subträhit imperio, ferro populatus et igni. 
Tempore Persarum gens perfida coepit ab illo 
In Romaniam consixrgere caede, rapinis (^). 

Ces vers sont enigmatiques, comme beaucoup de vers de 
Guillaume d’Apulie lorsqu’aucun texte parallele ne vient les 
eclairer: mais ce poete, quoique concis jusqu’ä Tobscuri- 
te, est rarement inexact, et n’invente aucun fait: ce qui 
nous incline ä Interpreter ces vers litteralement, malgre Tab- 
sence de temoignages corroborants, comme une attestation 
d’une revolte d’un fils de Diogene, peu apres la mort de 
celui-ci, et sous le regne de Michel Doukas (1071-1078). Ro¬ 
main Diogene, vaincu ä Mantzikert par le sultan Alp-Arslan, 
avait conclu avec lui une alliance et ils avaient fiance leurs 
enfants. Skylitzes (II, p. 701) parle d’un xfjdog enl rolg 

natai, Bryennios (I, 9) de avpßoXa xrjdovg ; Guillaume d’Apulie 
(1. III, V, 66 sq.) et Aime du Mont-Cassin (I, 11) precisent 
que la fille du sultan fut promise au fils de Diogene. II n’y a 
rien d’impossible ä ce que ce dernier soit reste allie aux Turcs. 
Quant aux Armeniens cites par Guillaume d’Apulie parmi 
les allies du fils de Diogene, il peut s’agir des Armeniens 
Testes fideles ä cet empereur. Plusieurs d’entre eux nous sont 
connus, comme Khatchatour (^), qui prit parti pour Romain 
Diogene pendant la guerre civile, et comme Philarete (®), qui, 
apres sa mort, refusant obeissance ä Michel Doukas, reunit 
une grande force militaire composee notamment d’Arme- 

(1) Gesta Roberti Wiscardi, 1. III, w. 94-9Ö (MGR, SS, 15C). 
(2) Khatchatour est mort, il est vrai, en 1072 : cf. J. Laurent, 

Le duc d'Antioche Khatchatour, 1068-1072, B, Z., 30 (1929-30), pp. 
405-411 ; H. G., Annuaire de Vlnstitut, II (1934), pp. 459-463. 

(3) Cf, J. Laurent, Bqzance et Antioche sous le curopalate Phila¬ 
rete, Revue des Rtudes Armeniermes, IX (1929), pp. 61-72 ; R. Grous- 

SET, Histoire des Croisades, I, p. xl. 
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niens et de mercenaires Francs, et se tailla une principaute 
independante qui s’etendit tont autour de Marach O. 

Marguerite Mathieu, 

Chargie de Recherches du Fonds National 
de la Recherche Scientifique, 

Devgenij ou Digeni] 

Le samozvmec, le Pseudo-Diogene que les Coumans mirent ä leur 
tete en 1095, empruntait-il son nom ä Tempereur Romain Dio- 
gene, ou ä Digenis Akritas? Poser la question, c’est la resoudre, 
II parait evident que les Coumans, comme plus tard les Russes eux- 
memes, recoururent au procede que tant d’envahisseurs de terres 
byzantines employerent jusqu’ä la IV® Croisade et beaucoup plus 
tard encore: Os affecterent de « ramener » en Romanie, afin de le 
retablir sur le tröne, un fils du malheureux empereur Romain 
Diogene. II n’y a donc aucun argument ä tirer de la Chronique 
russe en faveur de la popularite, vers 1095, du Digenis russe {Deu- 
genievo Dejanie) — popularite qui est, par ailleurs, probable, et 
m^me certaine (2)1 

(1) J'avais pense jadis que Guillaume d'Apulie se trompait, et 
faisait allusion ä Nic^phore Diogöne ou au pseudo-Diogöne de 1095, 
Mais ce po^te n"est pas coutumier de confusions aussi graves : il est 
nettement question, dans ces vers, de TAsie Mineure, et non de la 
Grece ni de la Thrace, oü s*est d^roulde Taventure de 1095. Pour 
admettre cette confusion, il faudrait, en outre, Interpreter Persas 
par « Coumans» (sens non atteste cbez Guill. d’Apulie, malgre la 
parente entre les Coumans et les Turcs), et voir dans les Armenios 
soit les Armeniens qui ont pris part ä la rövolte de Nicephore Dio¬ 
gene, notamment Katakalon K^kaum^nos et Michel Taronite (cf. 
N. Adontz, Les Taronites ä Bgzance, Byzantion, XI, 1936, pp. 21 ss.), 
soit les Manich^ens de la rögion de Philippopoli, alli6s parfois aux 
Coumans. Il est en tout cas totalement inutile de recourir ä Phypo- 
th^se, vraiment trop compliqu^e, que j'avais hasardee au premier 
abord, d'un «t^lescopage» avec les aventures d'Oursel de Bailleui 
en Arm^nie. 

(2) Cf. H. GnkGOiRE, Le Diginis Russe, dans Russian Epic Studies, 
ed. by R. Jakobson and S. J. Simmons, Philadelphia, 1949, Memoirs 
of the American Folklore Society, vol. 42 (1947), Philadelphia, 1949, 
pp. 131'169. 
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Et meme, Tapparition de la forme pure Digeni], que mentionne 
Vers 1100 M. Soloviev, renforce encore, si possible, la vraisemblance 
que c’est le nom imperial grec qui est ici emprunte, non le nom 
du heros, puisque precisement les trois recensions connues du Di- 
genis russe appellent unanimement ce dernier Devgenij, non Digenij, 

Mais revenons ä cette forme, Devgenij, Elle sert ä la fois, en 
vieux russe, pour Tempereur et pour le heros; mais selon nous, 
cela prouve precisement que le nom de Tempereur a deteint sur 
celui du heros. Car, bien qu’on puisse ä la rigueur expliquer Deugeni] 

par une sorte de confusion ou de contamination avec Evgenij, il 
est beaucoup plus probable que Devgeni] provient directement de 
la forme AioyevYjt;, laquelle ne se trouve, ä notre connaissance, 
jamais pour le heros (i), et s’emploie le plus souvent pour Tempe- 
reur (pour celui-ci, Aiyev^g est exceptionnel)! 

Le son io, en effet, dans la plupart des dialectes du grec mo¬ 

derne, est une des prononciations constantes de ev ; cf. yi6fj,a 

pour yevpa. La faute de prononciation inverse a pu se produire, 

meme en Grece (AeoysvTjg, Asvysvfjg) et se transmettre en Russie, 

tandis que Atyh7]g ou Aiyevijg aurait donne beaucoup plus diffi- 

cilement Devgenij. 

Si donc la forme Devgeni] a penetre dans la tradition russe du 
roman de Digenis, la forme meme que son nom y a prise implique 
que c*est Tepisode double du Pseudo-Diogene, auquel participerent 
les Russes, et, avant eux, leurs « beaux-freres » les Coumans, qui 
aura contribue ä rendre ce texte populaire en Russie — et non 
pas, cela va sans dire, Tinverse. 

Quant ä la forme «pure», citee par M. Soloviev, on pourrait k 

la rigueur conjecturer qu’elle provient de la connaissance directe 

d’un texte epique grec ou d’une Version russe (inconnue) de ce 

meme texte. Mais, nous Tavons dit, il est plus probable que le 

nom de l’empereur (cf. Monomaque, etc.) ait, gräce ä sa celebritc 

universelle (comparable k celle d’un Belisaire, eile avait emu le 

Coeur des foules) penetre dans Tonomastique russe... Une demiere 

Observation. Aiyevrjg paroxyton n’est pas atteste, mais seulement 

Aioy€V7]g, et Aiyevijg oxyton. Pourtant la premiere de ces formes a 

existc. Elle seule peut expliquer les «traductions » latine hifurcis 

(1) Du moins pour le h^ros des cantil^nes et de T^pop^e; j*estime, 
en effet, que le heros bisiorique ^tait un Atoyivqg, 
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et slave dooeborodoj, mentionnees par Marguerite Mathieu, 

cidessus, p. 145, n. Est-il besoin de resumer Thistoire du nom 

et de ses diverses formes? Un Roland byzantin, le turmarque 

Diogene, tomba ä Tenncmi en 788, dans un defile du Taurus : 

c’est le Prototype historique du heros (^), et il est possible que son 

nom ait passe ä un ancetre de Tempereur. Aiyhr^g, corruption de 

Atoyevrjg, senti comme signifiant ^diyheiog « homme ä la double 

barbe ou ä la barbe fourchue », aura ete change en Aiyevijg, « issu 

d*une double race » par les aedes qui voulaient faire du heros de 

la fronti^re un Greco-arabe ou Greco-paulicien. 

Henri Gregoire. 

(1) Cf. Theophane, 6d. de Book, I, p. 463 ; A. M 6281 (788 de 
notre 6re) : €7t€(ys öe xai Aioyevtjg, d Ta>v dvaro?.ixwv TovQßdQxi]^> l^a- 

v6g, Hai rov ^Otpixiov Voyez Byzantion, VI (1931) oü Ton 
a imprim6, par erreur, 6212 au lieu de 6281. 



Menne dusan et la Noblesse serbe 

DANS LA LÜTTE CONTRE BYZANCE 

Dans la politique exterieure de l’ßtat nemanide, il n’y a 
pas de Probleme plus important que les relations avec By- 
zance et que la lutte contre Byzance. La lutte pour Tinde- 
pendance qui se termine ä Tepoque des Nemanja, la lutte pour 
le coeur du Balkan mac^donien, depuis Tepoque de Milu- 
tin, et la lutte pour rhegemonie sur la presqu’ile balkanique, 
ä Tepoque de Dusan, voilä les principales etapes de la lutte 
serbo-byzantine et, en möme temps, les etapes essentielles 
du renforcement et de Textension de Tfitat serbe. L’augmen- 
tation de puissance et l’extension de la Serbie, au cours de 
chacune de ces etapes, furent conditionnees par l’affaiblis- 
sement et le declin de Byzance. En progressant au d^triment 
de Byzance, Texpansion serbe vers le Sud prend un particulier 
elan lorsque, ä partir de la fin du xiii® siede, la puissance de 
Byzance commenga ä decliner rapidement. Cette expansion 
atteignit son point culminant lorsque, au milieu du xiv® siede, 
Byzance depense ses dernieres forces dans de penibles guerres 
civiles. 

On sait qu’au temps des guerres civiles entre Cantacuzene 
et Paleologue, Du§an enleva au puissant empire byzantin 
des terres vastes et riches, avec des villes nombreuses et 
puissantes, jusqu’au fleuve Nestos (Mesta) ä TEst et au golfe 
de Corinthe au Sud. En peu de temps, il consolida ses con- 
qu^tes Sans avoir livr6 une seule vraie bataille. La guerre 
se reduisit au siege et ä Toccupation de villes isolees, ä la 
soumission de garnisons byzantines, au ddachement, pro- 
voque partout, de Tautorite byzantine et ä Texpulsion des 
representants du parti byzantin. Apres qu’il se fut appro- 
prie, de cette maniere, plus de la moitie de Tempire byzan¬ 

tin d’alors, et apres que la puissante Serres, qui avait resiste 
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le plus longtemps, fut tombee, Dusan declara ouvertement 
ses pretentions ä rhegemonie dans TEurope du Sud-Est et 
ä rheritage byzantin, prenant le titre d’empereur et de mo- 
narque des Grecs et des Serbes, c’est-ä-dire de roi et d’auto- 
crator de Serbie et de Romanie, ßaatAevg xal avroy.Qaxajq 

Zsqßiag xai "Pcojuaviag, 

La lutte pour rhegemonie au moyen äge apparait comme 
la lutte pour le titre imperial. L’Empire n’etait plus la puis- 
sance universelle, comme ä repoque antique. Cependant, 
il s’elevait toujours au-dessus des autres Etats, comme un 
Etat d’une espece superieure, detenant le droit exclusif ä la 
suzerainete et ä la Suprematie spirituelles. Mais, si puissantes 
qu’aient 6te Ics traditions dans le monde conservateur du 
moyen äge, le droit de Byzance ä la Suprematie fut mis en 
question lorsque la disproportion entre les pretentions des 
basileis et leur puissance reelle devint trop evidente, et 
lorsque la Suprematie d’une nouvelle puissance se manifesta 
avec force. Le vieil empire romain eut fort ä faire pour de- 
fendre son droit exclusif ä une hegemonie spirituelle et poli- 
tique vis-ä-vis de ses puissants rivaux, ä l’Ouest comme dans 
les Balkans, Telle est la signification profonde de la lutte 
autour du titre imperial, avec Charlemagne, les Carolingiens, 
les Ottons, comme avec Symeon et les souverains du second 
empire bulgare. Tel est egalem ent le sens de la lutte autour 
du titre impMal avec Dusan, qui ressemble singulierement 
ä la dispute avec Symeon le Bulgare. 

Cependant, la tendance ä rhegemonie ne fut pas le fac- 
teur unique, et la force revolutionnaire ne fut pas la plus 
puissante dans les guerres de Dusan contre Byzance. La prin- 
cipale force qui aboutit ä l’annexion des terres byzantines 
fut la volonte d’expansion des seigneurs serbes, qui apparait 
dejä longtemps avant Dusan. L’aspiration ä rhegemonie et 
au titre imperial a seulement concr<^tise le resultat final 
de longues guerres de pillage entreprises avec succes, guerres 
dans lesquelles se mat^rialisa la volonte des feodaux serbes 
d’acquerir de nouvelles terres et de nouvelles positions. Et 
ä repoque de Dusan, comme avant celle-ci, les principaux 
instigateurs des guerres contre Byzance doivent se chercher 
dans la haute aristocratie serbe. Ainsi, lorsque, apres une 
longue Periode de guerres ä la frontiere byzantino-serbe, le 
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roi Milutin voulut conclure un traite de paix avec rem- 
pereur byzantin, il rencontra une forte Opposition dans son 
entourage. Et, bien que le traite füt tres favorable aux 
vainqueurs, les nobles serbes s’opposerent a ce traite, parce 
qu’il etait de leur interet que la guerre continuät. A ce 
sujet, nous posscdons un temoignage authentique dans le 
rapport de Theodore Metochite, qui, comme representant 
du gouvernement byzantin, poursuivit les pourparlers ä la 
cour Serbe. Theodore Metochite se plaint du fait qu’au mo- 
ment de conclure le traite, on se heurta ä une vive Opposi¬ 
tion de la part de gens de Tentourage du roi, « qui se sont 
habitues ä combattre et veulent combattre » par amour du 
butin (1). L'entourage du roi (oi negl avröv) fut, d'apres Me¬ 
tochite, un puissant facteur, et Metochite a continuellement 
craint que le roi ne puisse s’opposer ä la volonte de cet en¬ 
tourage puissant et belliqueux. Nicephore Gregoras parle des 
fieyiarävEQ, des strateges et des « taxiarches », c’est-ä-dire des 
nobles et des chefs militaires, comme si le jeune roi Dusan 
n’avaitete entreleursmains qu’un Instrument. Nicephore Gre¬ 
goras presente tout le conflit entre DuSan et ßtienne Decanski 
comme une revolte de la noblesse mecontente du gouverne¬ 
ment du vieux roi, et il decrit la scene finale en ces termes: 
« IIs ont conduit sans peine le pere enchaine devant son fils. 
Ensuite, ils Tont jet<§ en prison, contre la volonte de son 
fils, semble-t-il, et en depit de sa douleur, Mais il obeit et 
ne put resister ä la pression du nombre, car il craignait que 
quelque chose d'inattendu ne lui arrivät ä lui-meme (^)». 
Jirecek eite ce texte en discutant la question de la culpa- 
bilite de Dusan dans la mort de son pere (®). Ce texte est 
plus important et plus eloquent encore comme temoignage 
sur les rapports existant entre le jeune Dusan et ses seigneurs. 
En outre, le recit tres pale et conventionnel des continuateurs 
de Danilo montre avec assez de clarte que Dusan, lors de 
ces evenements, se trouvait entierement sous l’influence des 

(1) K, Z'döag, MeaaicDViH-^ ßißX., I, 166 ; trad. serbe de M. Apos 
TOLic, Leiopis Matice srpske, 216, 1902, 36. 

(2) N. Gregoras, I, 457, 5-9. 
(3) JiREöEK, Histoire des Serbes, I, 270, 
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princes O- Et des que les conspirateurs eurent ecarte le 
vieux roi, ils se mirent immediatement en guerre sous la 
conduite du nouveau, conquerant des territoires byzantins 
jusqu’au Strymon (Struma) et a Amphipolis; ils prirent 
egalement Stroumitza avec les bourgades environnantes (^). 
Avec le temps, Tautorite de Dusan a, sans nul doute, grandi, 
mais, meme dans son äge mür, ce n’est pas sa volonte per- 
sonnelle qui Ta conduit. Ce n’est pas son ambition qui Ta 
pousse aux guerres de conquete, mais le desir de ses princes 
d’etendre plus loin leurs domaines et de s’emparer de terres 
nouvelles. L’opinion de St. Novakovic, comme de la plu- 
part de nos plus anciens historiens, est tout ä fait opposee. 
Dans son article en langue fran^aise Les problemes serbes 
(dans Archiv /. Slav. PhiloL), parlant de l’essor de TEtat des 
Nemanja, il dit: «Tout y etait personnel et en fonction de 
certains personnages»; et plus loin: «L’idöe m6me d’un grand 
empire et d’un grand Etat n’est pas nee dans le peuple ni 
parmi les seigneurs de ce temps, mais eile vient de Dusan 
lui-meme et de la dynastie des Nemanja»(®), Cependant, 
le fait est que tous les observateurs contemporains qui ont 
eu l’occasion d’entrer plus etroitement en rapport avec la 
cour de Nemanja, sont toujours arrives ä la conviction que 
le souverain etait, en grande partie, dependant de la volonte 
de ses seigneurs. Tous les ecrivains byzantins. Tun apres 
l’autre, qui ont personnellement et attentivement observe 
la Situation en Serbie, et qui ont ecrit au sujet de leurs im- 
pressions et de leurs experiences, mettent ce facteur en 6vi- 
dence; et les ecrivains de Dubrovnik sont ici d’accord avec 
les Byzantins. A Constantinople comme ä Dubrovnik, on 
savait bien que le succes des pourparlers ä la cour Serbe ne 
döpendait pas seulement de la volonte du roi, mais aussi 
de celle de son entourage (^), Mais notre propos n’est pas 

(1) Archeveque Danilo, Vies des rois et des archeveques serbes, 
^d. Daniciö, 1866, 213. 

(2) N. Gkegoras, I, 457, 12-15. 
(3) St. Novakovic, Les problemes serbes, Archiv /. Slav. PhiloL, 

34, 1912, p. 232. 
(4) N. RadojÖiö a r6uni ä ce sujet une tres riche matifere dans 

son article Les assemblees politiques serbes au moyen äge, Beigrade, 



ETIENNE DU§AN ET LA NOBLESSE SERBE 155 

d’entrer dans le probleme des rapports entre le souverain 
et les Seigneurs en Serbie, mais seulement de faire ressortir 

le role des seigneurs serbes dans les guerres de Dusan avec 
Byzance. D’apres le rapport de Cantacuzene au sujet des 
pourparlers qu'il a poursuivis avec Dusan en 1342, on voit 
assez clairement que Tinvitation du pretendant byzantin 
ä s’immiscer dans la guerre civile byzantine, a provoque 
Thesitation de Dusan, et que si le roi a accepte finalement 
cette invitation, c’est parce qu’il ceda aux reclamations 
unanimes de son entourage, 24 des plus hauts represen- 
tants de la noblesse serbe, qui avaient ete appeles ä la 
deliberation (i), Les discours qui furent tenus de part et 
d'autre ä cette occasion (du cote serbe, les orateurs furent 
la reine Helene et le plus remarquable representant de la 
noblesse serbe, le puissant Oliver)—ces discours etaient em- 
preints d'une grande dignite, du moins dans la redaction tar- 
dive de Cantacuzene. Mais, malgre toutes les belles paroles 
prononcees au sujet de la Prolongation de l’aide au preten¬ 
dant byzantin, il dut etre clair pour tous que Timmixtion 
dans les lüttes intestines des Byzantins ouvrait, pour la no¬ 
blesse Serbe, de larges possibilites d’acquerir de nouveaux 
territoires et de nouvelles positions, outre les villes devenues 
serbes ä la suite d’une occupation anterieure et auxquelles 
Cantacuzene renonga solennellement, ä Tissue de ces nego- 
ciations. Et, en verite, dans les territoires conquis, les f6o- 
daux serbes, laiques aussi bien qu’ecclesiastiques, se sont 
taill^ de nouvelles possessions, ont conquis de nouvelles si- 
tuations. Tels furent le but et le resultat principal de la 
politique conquerante de Dusan aux yeux de ses veritables 
promoteurs. 

1940. Mais son apprdciation des sources est, croyons-nous, d6fec- 
tueuse. II croit, par exemple, que les Byzantins ont surestim^ Tin- 
fluence de la noblesse serbe, bien qu'il n'explique pas comment tous 
ces temoignages Tangers aient pu s’entendre pour donner dans 
la meme erreur. Du reste, en plus d’un endroit, Tauteur lui-mtoe 
reconnait la forte influence de Fentourage du souverain, mais non 
de la noblesse comme classe. D'apres lui, le grand pouvoir des sei¬ 
gneurs et leur prestige proviennent de la bonte royale, et non de 
leur Situation de classe (p. 114). 

(1) Cantaclz:ene, II, 260, 
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De meme, on salt que Dusan a evite de renverser Tordre 
legal existant dans les provinces precedemment« reunies ». Au 
contraire, tout subsista selon Tancien droit. Ce qui changea, 
ce furent les chefs. Le Code de Dusan garantit les posses- 
sions territoriales des princes et des princesses serbes comme 
des Grecs, Et cette Situation se maintint, meme apres des 
changements ulterieurs. On comprend que les droits de ces 
« archontes » grecs ont du etre assures, car, sans cela, le re- 
tablissement d'un ordre et d’un etat de choses quelque peu 
normaux eüt ete impossible. Bien plus, le droit et le Systeme 
administratif qui se sont formes sous Fautorite byzantine 
n’ont, en general, subi aucun changement fondamcntal. Mais 
des hommes nouveaux apparurent ä la tete de Fadministra¬ 
tion. Dejä Jirecek a souligne le fait que Dusan a confie 
Fadministration dans les villes conquises ä des chefs serbes, 
y laissant des troupes serbes en garnison. « Parmi les fonc- 
tionnaires d’fitienne Dusan, les Grecs constituaient une 
gründe exception » dit Jirecek, «le nouveau gouvernement 
evinca le parti grec de toutes les villes » Q. L’interessan- 
te etude de Soloviev, qui a donne une liste des archontes 
grecs dans Fempire de Dusan, nous oblige ä nuancer ces 
affirmations (^). Mais cette liste, soigneusement dressee, 
montre aussi que les Grecs au Service de Dusan n’ont pas ete 
nombreux du tout, surtout aux postes superieurs, Les re- 
presentants des seigneurs serbes occuperent les situations 
les plus 61evees P). Et ceci vaut aussi en ce qui concerne les 
situations dans la hierarchie ecclesiastique. Bien que de 
nouvelles recherches aient apporte certaines restrictions ä 
cette affirmation de Jirecek que «les metropolites du pa- 
triarcat de Constantinople furent chasses de partout et que 
des eveques serbes furent installes ä leur place»(^), cepen- 

(1) Jirecek, I, 285. 

(2) A. V. Soloviev, Les archontes grecs dans Fempire serbe da 
XIV^ siede (en russe), dans Byzaniino-slavica, II (1930), pp. 275- 
287. Cf. du mtoe, Les archontes thessaliens da XIV^ siede, ibid., 
IV (1932), pp. 159 sqq. 

(3) Cf. A. V. Soloviev, La legislation d'jßtienne Dusan, 1928, 
p. 75, et Juges et tribunaux dans les villes de VEtat de Dusan, Glas- 
nik de la Soci6t6 scientifique de Skoplje, 7-8 (1929-1930), p. 155, 

(4) JiREÖEK, I, 286. D'apres ie Continuateur de Danilo, Dusan 
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dant cette affirmation demeure essentiellement exacte, sur- 
tout en ce qui concerne les postes ecclesiastiques les plus 
eleves, les « metropoles » Q). Les postes les plus importants, 
dans radministration civile et militaire, passerent des ar- 
chontes byzantins aux representants des seigneurs serbes. 
Des dignitaires ecclesiastiques serbes occuperent la « metro- 
pole » ä la place des dignitaires grecs dans les provinces con- 
quises. Qu’on se souvienne seulement, ä titre d’exemple, 
de Tami et collaborateur de Dusan, Jacob, qui devint metro- 
polite de Serres et occupa ce siege de 1353 ä 1360 (2). Son 
successeur Sabas fut egalement serbe. II signa en slave 
une bulle grecque de 1366 Mais le remplacement des ar- 
chontes et metropolites grecs par des representants de la 
noblesse et de la hierarchie ecclesiastique serbes ne fut nulle- 
ment le reflet d’une politique nationale serbe, comme on 
Ta cru trop souvent. II refleta l’aspiration de la noblesse 
feodale serbe triomphante ä de nouvelles situations et a de 
nouvelles terres. Car, en meme temps que les postes de com- 
mandement dans les provinces conquises, tout naturellement, 
les fonds aussi de leurs predecesseurs byzantins passerent 
dans les mains des feodaux serbes laiques et ecclesiastiques, 
comme so nt passees dans les mains de Chrelja, vraisembla- 
blement encore ä Tepoque de Decanski, les possessions des 
pronoiaires byzantins dans la region de Stip. Ainsi, par 
exemple, Facte de Dusan, seien toute apparence de 1336, 
par lequel sont confirmes les dons du celebre protosevaste 
Chrelja ä Stip et dans ses eiivirons, mentionne, entre autres, 
le village de Sekirnik: «Lascaris Kotanic a possede celui-ci», et 
le petit village voisin de Stuka r «les pronoiaires grecs Tutko, 
Osan, Lascar, Siderophaj ont occupe celui-ci» (^). D’apres cela, 

ä expulse les metropolites constantinopolitaiils des villeS de ses 
fitaLs (Vi'es des Rois, 381). 

(1) Cf. les interessantes donnees de M. V, Mosin, Le saint pa- 
triarche Calliste et VLglise serbe, Glasnik de V£glise orthodoxe serbe, 
27, 1946, p. 196. 

(2) Cf. St. Stanojevic, Le metropolite de Serres, Jacob, Annales 
de VInsL Kondakov, 10, 1938, pp. 95 sqq. 

(3) Actes de Chilandar, Viz. Vrem,, 17, 1911, n^ 151, p. 320. 
Cf. V. Mosin, loc, cit, 

(4) NovakovkS, Monaments Ugislatifs, 400. 
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parmi les possessions de Chreija dans la province de §tip, 
qu’il a plus tard donnees ä Chilandar, il eut un village que, 
avant lui, ont possede quatre pronoi'aires byzantins, et en- 
core un village que possedait Lascaris Kotanic, sans doute 
aussi un pronoi'aire byzantin, apparemment issu d’un des 
pronoiaires du petit village de Stuka. En d’autres termes, 
apres Foccupation de la province de Stip, les possessions des 
pronoiaires locaux ont ete enlevees ä leurs proprietaires 
grecs et donnees ä un des participants de Toffensive serbe 
victorieuse. 

II n’y a pas de doute qu’il ne s’agit pas ici d’un pheno- 
mene isole, Le processus d’expropriation des dynastes by- 
zantins au profit des seigneurs serbes, que nous avons de- 
piste dans i’acte de donation de Chreija, n’est pas reste 
naturellement linüte ä la province de Stip, mais la politi- 
que de mainmise sur les terres byzantines s’est inevitable- 
ment repandue partout et fut precisement le but principal 
de ces conqu^tes. De meme que les princes byzantins ont 
perdu leur bien et leur Situation au profit des representants 
de la noblesse serbe, ainsi les metropolites byzantins ont 
perdu leurs « metropolies» au profit des representants de la 
hierarchie ecclesiastique serbe. On sait, par les additions 
a Danilo, que Du§an «a chasse les metropolites de Constanti- 
nople hors des villes de sa province » et ce, sur le conseil du 
representant superieur de la hierarchie ecclesiastique serbe, 
le patriarche Janic. Lorsque, au temps du prince Lazare 
(en 1375), la scission entre les eglises serbe et byzantine, 
provoquee par la proclamation unilaterale du patriarcat serbe, 
fut evitee gräce ä un compromis, les Serbes, d’apres le Conti- 
nuateur de Danilo, en guise de compensation pour la reconnais- 
sance du patriarcat de Pec, promirent que, dans le cas d’une 
nouvelle augmentation de puissance et d’une nouvelle occu- 
pation de terres byzantines, ils ne chasseraient pas les metro¬ 
polites grecs (^). L’Addition ä Danilo dit que dejä le tsar 
fitienne Dusan lui-mdme essaya d’ecarter le conflit. per¬ 
manent, mais que l’accord omettait la question « du titre 
et des villes » 0. Si on a en vue le cotc religieux du litige, qui, 

(1) Archev. Danilo, Vies des rois ei des archeveques serbes, p. 383. 

(2) Ibid., p. 381. 
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au Premier chef, interessait le chroniqueur, ceci signifie qu’on 
n’etait' pas arrive ä un accord ä cause du titre de patriarche 
que Dusan avait attribue ä Tarcheveque de Pec et ä cause 
des villes byzantines conquises, dont Dusan avait chasse les 
metropolites grecs pour les remplacer par des Serbes. L’annee 
1375 trouva, nous Tavons dit, une solution de compromis. 
Les Byzantins cederent sur la question du titre, les Ser¬ 
bes sur celle des villes (^). En fait, Taspect ecclesiastique 
de la question n’etait que Texpression d’un conflit d’es- 
sence politique, Le titre imperial du seul Dusan a preoc- 
cupe Byzance plutot que les titres des chefs de Teglise serbe ; 
mais, outre les metropolites grecs, les Serbes ont aussi chasse 
des provinces conquises beaucoup d’archontes grecs. Dusan 
n'a pas seulement porte un coup fatal au pouvoir supreme 
de Byzance en contestant son droit au titre imperial et ä 
la souverainete politique et intellectuelle qui s’exprimait dans 
ce titre. II a porte aussi un coup tres dur ä la noblesse by- 
zantine par le fait qu’il a depouille de nombreux represen- 
tants de la classe dirigeante byzantine de leur Situation et 
de leurs possessions, les evincant de la classe noble, des 
rangs de ses collaborateurs, qui inspirerent sa politique de 
conquete et en recueillirent les fruits. C*est surtout la lutte 
autour du titre imperial qui a attire, ä cause de son carac- 
tere dramatique, Tattention des historiens. Mais les sources 
nous montrent que la question des « villes » a Interesse au 
moins autant les Byzantins, et ce apres plus d’une decade. 
La question des villes signifiait, comme nous l’avons vu, 
la question des situations et des possessions que les feodaux 
byzantins, laiques et ecclesiastiques, ont perdues au profit 
des feodaux serbes, les veritables instigateurs et provocateurs 
des guerres de conquete contre Byzance, que Dusan a me- 
nees, comme ses predecesseurs, surtout dans leur inter^t. 

Georges Ostrogorskij. 

(1) Voyez mes observations dans Semln. Kond., V, 1932, pp. 
323 sqq., ä propos du travail de M. Lasgaris, Le patriarcat de Pec 
a-t-il ete reconnu par Veglise de Constantinople en 13751 {Milanges 
Ch, Diehl, I, 1930, pp. 171 sqq.) 



SUR LA PRONOIA 

A PROPOS DE L’ARTICLE DE M. LASCARIS 

M. M. Lascaris, dans son article intitule Cinq notes ä la 
Pronija deM.Osirogorski (Bgzantion, XXI, 1951, pp, 265 sqq.), 
a propose une hypothese ingenieuse sur la personne deDragota, 
beau-pere de Manota, AFoccasion de la conquete de Melnik, en 
1246, Tempereur Jean Vatatzes fut, d’apres G. Acropolite, aid6 
par trois personnages puissants : Agayoräg, NixoKaog Alxo' 

ßorjg et Nixokaog MayxÄaßhrjg, Or, on trouve, dans le di- 
ploine du roi Milutin de 1299/1300, des proprietes ayant ap- 
partenu ä un Dragota, ä un Ljutovoj, a un Maglavit et ä un 
Akropolit, M. Lascaris en conclut que les trois personnages 
cites aussi bien que G. Acropolite lui-raeme, ayant servi Jean 
Vatatzes pendant la Campagne de Melnik, le seconderent aussi 
ä l’occasion de la prise de Skoplje, dans la meme annee 1246, 
et furent ici encore recompenses par des presents dans la 
region' de la ville occupee. Donc, le Dragota du diplome 
de 1299/1300 ne serait autre que Dragotas, grand seigneur 
de Melnik et camarade d'armes de Jean Vatatzes en 1246, 
et sa pronoia dans la region de Skoplje, heritee ensuite par 
Manota, representerait un don de cet empereur. Comme on 
le voit, la these de M. Lascaris est tres seduisante, bien qu’on 
ne puisse la considerer comme absolument süre, car il ne 
faut pas dissimuler les difficultes qui semblent s’opposer 
ä cette theorie interessante. Outre les difficultes chronolo- 
giques evidentes et assez considerables (d’autant plus que le 
Dragotas du recit d’Acropolite etait mort de ja en 1255), il 
y a lieu de noter que les proprietes de Dragota, de Kosta 
Ljutovoj, de Maglavit et d’Akropolit, citees dans le diplöme 

de 1299/1300 parmi les biens presque innombrables que le 
roi Serbe donne au monastere de St-Georges, ne semblent 
point correspondre par leur nature ä la position des puis- 

Btzaktiok XXII. —11. 
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sants personnages auxquels eiles auraient appartenu, d’apres 
la these de M. Lascaris. Kosta Ljutovoj, Maglavit et AJcro- 
polit ne possedent que des champs, mais au moins le champ 
(polje) de Maglavit (§ XIII; ed. Grujic, p. 8) et le champ 
(njiva) de Ljutovoj (§ XXVIII; ed, Grujic, p. 12) sont 
assez etendus. Dragota possede, il est vrai, une pronoia, 
mais une pronoia menue (§ XXXIII; ed. Grujic, p, 15), 
M. Lascaris parait avoir senti ces difficultes, mais il essaie 
de les ecarter en niant tout simplement les faits gßnants, 
II declare impossible que Manota,«le gendre d'un personnage 
si riche» (il pense ä Dragotas de Melnik), füt, comme je 
Tai constate, un petit proniaire et qu’il fut oblige de servir 
un monastere. Il me reproche meme d’avoir soutenu que 
« Mauota, pour conserver, en partie du moins, la n^ovoia de 
son beau-pere Dragota, s’obligea ä prfeter le Service militaire 
non pas ä Tfitat, mais au monastere ». Et il ajoute: « L’in- 
vraisemblance d’une teile these m’avait frappe des le debut 
Cependant, ce que je dis de la position de Manota, devenu 
proniaire au Service du monastere, n’est qu’une simple et 
tres fidele reproduction de ce qu’en dit le diplome du roi 
Milutin lui-mßme. Donc, ce n’est pas une these ä moi k la- 
quelle M, Lascaris s’est attaque, mais un fait atteste par 
la source elle-meme, et cela d’une maniere absolument claire 
et definitive. (Il n’est pas exact non plus que Taranovski, 
« en analysant ces dispositions de notre diplöme, semble plu- 
töt hesiter ä formaler une opinion »; comme on peut faci- 
lement le constater en relisant ces pages pleines d’interet 
du grand historien du droit serbe, son opinion sur la position 
de Manota au Service du monastere, sur laquelle, je le 
repete, aucun doute n’est possible, est tout ä fait nette 
et identique ä la mienne, 6tant conforme aux temoignages 
de la source; le seul point sur lequel Taranovski hesite, estle 
Probleme de l’heredite de la pronoia : v. ma Pronijaf p. 134 sq.). 
D’ailleurs Tobligation de Manota envers Teglise, qui a attire 
surtout l’attention de M. Lascaris, ne represente point le 
ncBud du Probleme qu’il discute, car ce n’est pas seulement 
cette Obligation qui prouve que Manota etait un petit pro¬ 
niaire de tres modeste condition, mais aussi et surtout le 
fait que la pronoia qu’il avait heritee de son beau-pere Dra¬ 
gota etait une possession tres modeste. En effet, comme le 
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dit expressement notre diplöme, cette pronoia, donc la pro- 
noia de Dragota lui-meme, ne representait qu’une petite par- 
tie du village de Recice, qu’un« mesto », donc un rÖTzog, une 
parcelle. IJ est vraiment singulier que M. Lascaris n’azt pas 
remarque ce fait fondamental qui rend inutile toute discussion 
non seulement sur la Situation economique de Manota, mais 
aussi sur les dimensions du bien que Dragota lui-meme avait 
possede jadis ä Recice. Pourtant, je voudrais defendre la 
these interessante de M. Lascaris contre lui-meme. Que Ma¬ 
nota füt un petit proniaire et que la pronoi'a de Dragota dans 
le village de Recice füt une toute petite pronoia, la chose est 
parfaitement claire et incontestable, Mais rien ne prouve 
que la pronoia ä Recice füt la seule possession de Dragota, 
ni que Manota füt son heritier unique. La meme remarque 
vaut naturellement pourles autres personnages cites. Un mili- 
taire modeste, mais appartenant a la classe feodale, Manota, 
pouvait etre le gendrc d’un personnage plus riebe et plus 
puissant que lui-meme. Certes, Tidentification proposee n’est 
pas süre, mais, malgre toutes les difficultes qui s’y opposent, 
eile est possible. La coi'ncidence des noms, que M. Lascaris 
a le merite d’avoir signalee, est, en effet, trop frappante pour 
qu’on n’admette pas une teile possibilite. 

G. Ostrogorskij, 



L’ARCHEOLOGIE PALEOCHRETIENNE EN ITALIE 

MILAN ET CASTELSPERIO, «ORIENT OU ROME» 

II faut porter attention au remarquable developpenient 
qu’ont pris en Italic les fouilles et les etudes consacrees ä 
l’art paleochretien. On est embarrasse pour faire un choix, 
et signaler le plus important (^). La Sicile a accueilli en 1950, 
ä Syracuse, le premier Congres National d’Archeologie chre- 
tienne, puis ä Palerme, en 1951, le huitieme Congres Inter¬ 
national des Etudes byzantines; les monuments de la Sicile 
chretienne y furent ä Thonneur, et la publication des Actes 
de ces deux Congres en donnera la vue d’ensemble Parmi 
les decouvertes les plus curieuses faites recemment en Sicile, 
celles de Piazza Armerina, ou plus exactement de la villa 
del Casale, meritent une place ä part, s’il est vrai qu’il faut 
y voir, selon une seduisante hypothese de H. P. L’Orange, 
le palais oü se retira Tempereur d’Occident Maximien Her- 
culeus, comme ä Spalato nous avons celui de Tempereur 
d’Orient Diocletien Jovius : il faudra alors rapprocher ces 
constructions de celles des residences imperiales de Spalato, 
Ravenne, Galeata, Treves, Thessalonique, Constantinople, 
d’autres encore, et reprendre le probleme des influences qui 
ont du s’exercer entre le ceremonial et les monuments im- 

(1) Bonne bibliographie, qui d6jä n’est plus ä jour mais qui doit 
etre continu^e, par C. Cecchelli, Archaeologia ed arte cristiana delV 
antichitä e delV alto medioevo (1940-1950), dans Doxa, 3, 1950, p. 97- 
160 et 4, 1951, p. 5-53. Cf. aussi mes Bulletins archeologiques, dans 
Revue des Etudes byzantines, 6, 1948, p. 199-240; 8, 1950, p. 215- 
272, et 10, 1952, p. 172-242. 

(2) Cf. d^jä Atti del 1° Congresso Nazlonale di Archeologia Cris¬ 
tiana, Siracusa, 19-24 Settembre 1950, Rome, 1952, 292 p., 50 pl. 
(avec le texte de vingt cinq Communications). Le premier volume 
des Actes du Congres de Palerme (qui ne contient pas la Section Ar- 
cheologie et Histoire de Part) vient de paraitre comme tome VII 
des Studi Bizantini e Neoellenici. Le tome second vient de paraitre. 
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periaux d’une part, le ceremonial et les monuments reli- 
gieux de Fautre, c’est-ä-dire en derniere analyse le probleme 
des origines de F^difice cultuel chretien C). Passant sur le 
continent, nous rencontrons, au sud de Naples, le magnifique 
ensemble de constructions de saint Paulin ä Nola-Cimitile, 
d’autant plus interessant que le fouilleur peut ici appeler ä 
son aide des textes, qui lui donnent des faits, des dates, des 
descriptions : on souhaite vivement que les travaux soient 
continues, et leurs resultats publies 0. Puis Rome nous pro- 
pose une inepuisable variete de problemes et de monuments, 
sur lesquels des etudes recentes extremement nombreuses 
n’ont encore apporte qu'une insuffisante lumiere, par exemple 
le Latran, Saint-Paul-hors-les-murs, Saint-Sebastien ad cata- 
ciunbas, et Saint-Pierre meme, dont le mystere s’est epaissi 
depuis la publication decevante de fouilles plus decevantes 
encore (®). Et FItalie du Nord, laborieuse et methodique, 
travaille patiemment autour de trois grands centres dont 
Fint^rgt grandit ä mesure que s’elargit la connaissance que 

nous en avons: Ravenne, oü il faut remettre en cause bien 

(1) H. P. L'Orange, E an palazzo di Massimiano Erculeo che gli 
scoBi di Piazza Armerina portano alla /«ce?, dans Symbolae Osloenses, 
29, 1952, p. 114-128 (avec la bibliographie ant^rieure). Dans une 
note qui accompagne cette 6tude, E. Dyggve propose d^interpr^ter 
les bätiments d6jä mis au jour comme ceux d'un palatium ceremo- 
niale, comprenant essentiellement une basilique hypethre ou tribu- 
nalium et une salle d'apparat ou triclinium. 

(2) Les fouilles, maintenant interrompues (et d’aillemrs gen^es, 
comme j'ai pu m*en rendre compte sur place, par Feglise moderne, 
SOUS laquelle il serait indispensable de creuser profond^ment), ont 
et^ jusqu^ci conduites par G. Ghierici, et tout ce que Ton sait sur 
elles tient dans quelques pages de ce savant: cf. Atti del /V Congresso 
Nazionale di Studi romani, Home, 1936; Rivista d'archeologia cris~ 
tiana, 16, 1939, p. 59-72 ; Ambrosianay Scritti di storiay archeologia 
ed arte pubblicati nel XVI centenario della nascita di SanV Ambrogioy 
Milan, 1942, p. 315-331 (avec les plans d'ensemble des six basiliques). 
Je n'ai pu consulter Particle de G. Rizza, Pitture e mosaici nelle 
basiliche Paoliniane di Nola e di Fondi, publid dans Siculorum Gym- 
nasium, I, 1948, p. 311-321. 

(3) P. Lembrle, La publication des fouilles de la basilique Vaticane 
et la question du tombeau de saint Pierre, Revue Historique, 208, 
1952, p. 205-227, —Je me borne ä signaler en passant, mais j'y 
reviendrai ailleurs, Fimportant ouvrage de F. Tolotti, Memorie 
degli Apostoli in Catacumbas (Vatican, 1953), 
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des idees que Ton croyait acquises 0; la Venetie Julienne 
(Istrie et Frioul), avec Pola, Parenzo, Cividale, Aquilee, Grado, 
completes en Venetie proprement dite par Torcello, etonnant 
ensemble de monuments ramass^s au fond de l’Adriatique, 
sur le bord d’une des grandes routes Est-Ouest de la civili- 
sation, au debouche maritime de routes Nord-Sud d’invasion, 
dans des lies pour un temps ä Tabri des barbares, — ecole 
architecturale et d^corative qui attend encore d’etre etudiee 
d’ensemble, et qui pose une fois de plus le probleme des rap- 
ports entre TEurope occidentale et TEurope centrale ou orien¬ 
tale du IV® au VI® et m^me au vn® riecle (^); enfiu Milan et 

(1) L'interpr^tation de plusieurs monuments, tels que le mausol4e 
dit de Galla Placidia, et de plusieurs mosaiques, telles que celles de 
St-Vital; mais surtout le probleme de la signification et de la place 
de Tart de Ravenne dans Tart chr^tien, c'est-ä-dire le probltoe de 
Part imperial, celui de Tart des Ariens en face de Part des « ortho¬ 
doxes et surtout celui des rapports ou influences exercös ou subis 
par Ravenne du c6t6 de Constantinople d'une part, de Milan de 
rautre. La bibliographie r^cente est abondante: un bon moyen 
d'information est la revue Felix Ravenna, qui reparait depuis 1950. 

(2) Je compte y revenir ailleurs, et me borne ä signaler ici les 
principaux travaux r^cents: 1) Sur Pola et Parenzo : M. Mirabella 

Roberti, 11 Duomo di Pola, Pola, 1943 ; Indagini nel Duomo di 
Pola, dans Rivista d’archeologia cristiana, 23-24, 1947-1948, p. 209- 
229 ; B. Molajoli, La hasilica Eufrasiana di Parenzo, 2® 6d., Pa- 
doue, 1943. 2) Sur Gividale ; G. Cecchelli, / monnmenti del Friuli 
dal sec. IV al IX, I, Gividale, 1943. 3) Sur Aquilee et Grado : 
G. Brusin, Aquileia e Grado, guida storico-artistica, Udine, 1947 ; 
Id., La basilica del Fondo Tullio alla Beligna di Aquileia, Padoue, 
1947 ; Id., Grande edificio culturale scoperto a Monastero di Aquileia, 
dans Aquileia Nostra, 20, 1949, p. 25-30 ; S. Stucchi, Le basiliche 
paleocristiane di Aquileia, dans Rivista d’archeologia cristiana, 23-24 
1947-1948, p. 169-207 ; P. L. Zovatto, La uchiesa del Pagani » di 
Aquileia, Milan, 1944 ; Id., ll battistero di Grado, dans Riv. d'ar- 
cheologia cristiana, 23-24, 1947-1948, p. 231-251. — Les monuments 
d*Aquilee et de Grado (je n’ai pas pu visiter ceux de ITstrie) sont 
largement d6gag6s, bien entretenus, et se pretent ä T^tude. Le 
« Gentro italiano di Studi sulP alto medioevo », rattache ä TAca- 
d^mie de Spolete, a organise dans le Frioul, du 7 au 11 septembre 
1952, un congr^s qui a conduit ses participants k Grado, Aquil4e, 
Gorizia, Udine et Gividale. M. F. Forlati y a pr^sent^, sur « la ba- 
silique du haut moyen äge en Venetie », un rapport qui pourrait 
etre le point de depart d'un ouvrage de synthese sur ce sujet. 
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la region de Milan, domaine tont neuf et plein de promesses 
pour riiistoire de I’art chretien. Je voudrais m’y arreter, 

* 
% * 

Rappeions brievement que Diocletien crea la dioecesis 
Italiciana, qui comprenait TItalic (sauf Rome et les provinces 
suburbicaires), la Rhetie et Tlstrie, et que la capitale de ce 
vaste diocese fut Milan; que Maximien Hercule, abandon- 
nant Rome, fit de Milan la capitale de TOccident et la resi- 
dence imperiale et qu’ä travers bien des peripeties, Milan 
Continua en somme (avec Treves, assurement) de jouer ce 
röle jusqu'ä ce que, ä Taube du v® siede, devant la menace 
d’Alaric, Honorius Teüt ä son tour quitte pour s’installer 
ä Ravenne. Pendant tout le iv® siede, Milan, ville imperiale, 
est aussi le centre d’une activite religieuse intense, oü souvent 
s’affrontent ariens et orthodoxes: citons au moins les noms 
de deux grands eveques, Tarien Auxence de Cappadoce, et 
saint Ambroise (374-397); et rappelons que Milan fut le siege 
d'un concile arien en 355, et que parmi les personnages im- 
periaux qui y residdent, Constance II, Justine, Valentinien II, 
entre autres, etaient ariens. D’autre part, il ne faudrait pas 
croire que Tinstallation de la cour ä Ravenne ait entraine 
la dech<^ance de Milan : ce fut jusqu’au vi^ siede une ville 
considerable et prospere, malgre Tattaque des Huns en 452 
(il est d’ailleurs difficile d’evaluer les dommages qu’elle causa), 
malgr6 les lüttes entre Odoacre et Theodoric. 

L’importance politique, religieuse, militaire, economique de 
Milan eut pour consequence certaine — comme a Treves — 
le developpement de la ville, et la construction de nombreux 
monuments. Nous les connaissons mal, comme il arrive chaque 
fois qu"un site ancien est reste occupe par une grande ville, 
qui au cours des siecles ne s’est point fait faute de demolir 
et reconstruire, et qui aujourd’hui, par sa seule existence, 
est une gene souvent insurmontable pour les fouilles, Cepen- 
dant nos connaissances progressent, et Milan est en passe 
de devenir, ^est dejä devenu meme Tun des centres les plus 
importants pour Thistoire de Tart du Spätantike et de Tart 
paleochretien Q), Il n’en faut d’autre preuve que les re- 

(1) On regrette d’ailleurs d’etre mal informö. A ma connaissan.ee, 
le seul expos6 d’ensemble qu’on puisse lire est celui d’A. de Gapi- 
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cherches menees autour d’un de ses principaux monuments, 

S. LorenzOj et l’ouvrage oü A- Calderinij G. Chierici et C, Cec- 

TANi d'Arzago, Uarchitettura cristiana in Milano, dans Actes du 
V/® CongrH International d'Etudes byzantines {Paris), II, p. 67-84. 
II est interessant, mais demande k etre consulte avec precaution 
(affirmations audacieuscs, dates contestables), et manque juste¬ 
ment de ce que nous souhaiterions le plus : des references, des plans, 
un croquis de Situation des monuments pal6ochr6tiens de Milan. 
Ce dernier serait probablement fort suggestif. II mettrait en evi- 
dence des donnees telles que celle-ci : il semble qu’aux quatre points 
cardinaux de la ville, dans des areae c6m6t6riales, S. Ambroise ait 
fonde quatre eglises, dediees au Christ (St-Sauveur, ä TEst), ä la 
Vierge et aux vierges (Basilica Virginum, devenue S. Simpliciano, 
au Nord), aux apdtres (Basilica Apostolorum, devenue S. Nazaro, 
au Sud), aux martyrs (Basilica Martyrum, ou Sts-Gervais-et-Pro- 
tais, puis Basilica Ambrosiana, k TOuest). II serait du plus haut 
interet de classer les monuments pal^ochretiens de Milan d'apres 
leur emplacement, leur date, leur destination (martyria, mausolees, 
eglises de communaute, baptisteres), leur origine arienne ou catho- 
lique, leur plan (int6ret particulier du transept ou du plan cruci- 
forme ä Ste-Thöcle, aux Sts-Ap6tres, ä la Basilica Virginum ; du 
plan centrö ä S. Gregorio, au baptistere de St-Jean et dans le groupe 
de S. Lorenzo, etc.). On souhaite que la synth^se provisoire, le 
« point» qu’A. de Capitani d^Arzago aurait sans doute fait, et qui 
ne manquerait pas de conduire k de nouveaux progres, soit entrepris 
par un autre. Et pour donner une idee des d^couvertes qu’on peut 
encore esperer, je citerai seulement Texemple de S. Simpliciano, 
toujours debout, oü E. Atslan a su reconnaltre, deiri^re les rema- 
niements medievaux et le « d^cor» moderne, une basilique ambro- 
sienne, la Basilica Virginum probablement, oü le successeur d’Am¬ 
broise, Simplicianus, fut enseveli, apres qu'il y eut accueilli, dans 
un martyrium qui a chance d'etre Eactuelle sacristie, les corps de 
trois martyrs de 397, les saints Sisinniüs, Alexandre et Martirius : 
voir E. Arslan, Osservazioni preliminari sulla chiesa di S, SimplP 
ciano a Milano, dans Archivio storico Lombardo, 10, 1947, p. 5 sq. ; 
Qualche dato sulla basilica milanese di S. Simpliciano, dans Rivista 
d’Archeologia Cristiana, 23-24, 1947-1948, p. 367-382 ; La basilica 
paleocristiana di S. Simpliciano a Milano, dans Actes du VP Con- 
gres International d'Etudes Byzantines {Paris, 1948), II, p. 15-24. — 
II faudrait encore citer les travaux de F. Reggiori sur S. Ambrogio ; 
le livre de P. Verzone, L'architettura religiosa delV alto medioeoo 
nelV Italia settentrionale (Milan, 1942); Eouvrage posthume, et 
demeure inacheve, d'A. de Capitani d’Akzago, La « Chiesa Mag¬ 
giore » di Milano, Santa Tecla {Ricerche per la Forma Urbis Medio- 
lani, 6, Milan, 1952), etc. 
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chelli en ont expose les resultats 0. Je voudrais essayer de 
degager ce qui, d’apres ces trois auteurs, qu’il n’esl d’ailleurs 
pas toujours aise d’accorder parfaitement, apparait comme 
acquis, et ce qui denieure hypothetique. Bisons tout de suite 
que Thypothese Temporte encore largement sur la certitude, 
et c’est pourquoi cette mise au point est necessaire. 

S. Lorenzo se trouvait en dehors de Fenceinte ancienne de 
Milan, mais ä tres petite distance (environ 200 m.), sur le 
bord d’une grande route qui, par la porta Ticinensis, con- 
duisait de la ville vers Ticinum (Pavie) et Rome. Les fouilles 
ont etabli qu’aucun edifice de quelque importance, profane 
ou chretien, n’avait precede la basilique sur Templacement 
qu’elle occupa, ni probablement dans la region voisine, qui 
parait avoir ete plutot pauvre et sans histoire. On a bien 
trouvc des restes de sepultures pai'ennes, comme il est normal 
aux abords d’une ville le long d’une grande voie, mais point 
de constructions funeraires, ni de sepultures chretiennes ca- 
racterisees (A. Calderini rappelle que la plus ancienne inscrip- 
tion chrötienne de Milan est de 244, et atteste Texistence 
ä cette date de tombes chretiennes ä la porta Vercellina, non 
ä la Ticinensis). Bref rien, archeologiquement parlant, n’est 
venu jusqu’ici appuyer Thypothese qui pouvait se presenter 
la premiere ä Tesprit, ä savoir qu’un edifice cultuel de plan 
central, situe extra muros, etait un martyrion, ou derivait 
d’un martyrion. 

Si S. Lorenzo n’occupe pas la place d’un monument plus 
ancien^ on trouve par contre dans sa construction un grand 

(1) La basilica di 5, Lorenzo Maggiore in Milano, Milan (Fond. 
Treccani degli Alfieri), 1952, 4“, 297 p., 100 pl. A. Calderini a traite 
<f Les prec^dents arch^ologiques et les premisses historiques de la 
basilique» (p. 1-60), G. Chierici «L’architecture (p. 61-200), C. 
Gecchelli « Les mosaiques et les peintures» (p. 201-280). La Prä¬ 

sentation de Touvrage est tres soign^e, la documentation photo- 
grapbique g^neralement bonne, mais les plans insuffisants, en ce 
qui concerne P^tat ancien, encore existant ou reconstitu6 : on re¬ 
grette Pabsence d'un croquis de Situation de S. Lorenzo par rap- 
port a la ville ancienne (dont la topographie commence ä etre connue 
dans ses grandes lignes), et surtout Pabsence d'un grand plan general 
et de coupes. 
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nombre de mat^aux de remploi Q). Ce sont d’abord les 
seize grandes colonnes corinthiennes qui bordent aujourd’hui 
encore le corso Ticinese : on n’a pas identifie le monument 
antique d’oü eiles proviennent. Ce sont ensuite les tres nom- 
breux blocs travailles, utilises dans les fondations. A. Cal- 
derini essaie ingenieusement de s’en servir pour etablir un 
teTminus post: il siippose que ces blocs proviennent du grand 
amphitheätre de Milan, que nous savons par des textes avoir 
ete encore debout en 399 ; donc la construction de S. Lorenzo 
serait en tout cas postericure ä cette date. L’argument est 
fragile, car c’est seulement par hyp'othese que les pierres 
remployees dans les fondations de Feglise sont attribuees ä 
ramphitheätre romain (^), et A. Calderini lui-meme n’estpas 
tres confiant dans la valeur de cette hypothese (®). II me 
semble preferable de renoncer, dans Tetat actuel de nos 
connaissances, ä chercher un element de datation dans ces 
blocs de remploi. 

II y a moins encore ä attendre, bien entendu, des traditions 
plus ou moins legendaires qui se sont formees autour de 
S. Lorenzo, comme autour de tous les monuments remar- 
quables. Ce n’est pas avant le xi® siede qu’on en voit la 
construction attribuee ä Galla Placidia; pas avant le xii® 
siede qu’on la voit attribuee ä saint Ambroise; et pas avant 
le XVII® ä Constantin : notons seulement cette tendance, bien 
connuCj ä faire remonter toujours plus haut la dato de fon- 

(1) Je ne m'occupe ici que de Tedifice paldochretien, de ce qui 
en subsiste ou de ce qu'on en peut reconstituer. Je laisse de c6t6 
les deux reconstructions qui, sans changer le plan, ont et^ rendues 
n^cessaires, au xii® et au xvi® siede, par des incendies et par P^crou- 
lement des parties hautes, 

(2) II y a d'ailleurs lä quelque chose d'un peu surprenant, car 
s'il arrive en effet que des monuments chrdiens emploient des mate- 
riaux pris ä des theätres ou amphith^ätres, la provenance en est 
generalement assur^e par la forme reconnaissable des gradins, II ne 
me semble pas que ce soit le cas ä S. Lorenzo. 

(3) Cf. p. 49 : <( Se poi la basilica dovesse essere indipendente dalla 
distruzione delP anfiteatro, il che, come si e visto, non e da escludere, 
allora la possibilitä di riferirla alP etä p. es. di Costante o di Cos- 
tanzo II aumenterebbe». On ne saurait mieux montrer que les 
fouillcs n'ont malhcureusement apport^ aucun el^inent sür pour 
la datation de Pedifice. 
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dation. Quant au vocable de « saint Laurent», Torigine n’en 
est pas moins obscure, et il n’est nullement assure, ni meme 
probable, qu'il soit tres ancien : ce n’est que par conjecture 
qu’A. Calderiui croit pouvoir dire qu’il est antericur ä 425, 
Enfin les plus anciens textes, notamment ceux de saint Am- 
broise et de son biographe Paulin, patiemment intcrroges, 
n’ont pas fait la lumiere. II apparait qu’on ne peut identifier 
S. Lorenzo avec aucune des basiliques que nous savons ou 
supposons avoir ete construites par Ambroise (elles en sont 
d’ailleurs, quant au type architectural, fort eloignees). Et 
aucune identification avec Tune des eglises que nous savons 
ou que nous supposons anterieures ä Ambroise Q-), notam¬ 
ment basilica Vetus ou Minor, basilica Nova ou Major, basi- 
lica Portiana, ne s’impose 0. II est vrai que deux des auteurs, 
G. Chierici et C. Cecchelli, veulent voir dans S, Lorenzo la 
basilica Portiana, connue par les textes, qu’au temps d’Am- 
broise le clerge arien de Milan reclamait avec obstination : 
ce n’est qu’une hypothese (®). En derniere analyse, de tous 
les testimonia anciens, deux seulement sont ä retenir: 1) La 
plus ancienne mention certaine de S. Lorenzo se trouve chez 
Gregoire de Tours, dans la seconde moitie du vi^ siede; 
2) Un passage d’Ennodius, qui fut eveque de Ticinum ä 
partir de 513 environ, permet d’attribuer ä Teveque de Mi¬ 

lan Laurent I, mort en 511 (^), la fondation de la chapelle 

(1) L'hypothese de Fexistence ä Milan d'une basilique constanti- 
nienne, peut-etre construite par Töveque Mirocles, contemporain 
de Tedit de Milan, ponr seduisante qu'elle paraisse, reste purement 
th^orique. De meme, A. Calderini admet Texistence ä Milan, des 
le temps de Constantin, d'un edifice cultuel consacr^, des ce mo- 
ment ou plus tard, ä saint Victor, mais il pense que ce put etre un 
simple 6dicule fun^raire, comme F^taient peut-^tre St-Kabor, St- 
Vital, Ste-Val6ria. En fait, nous ne savons encore rien de Farcbi- 
tecture religieuse constantinienne ä Milan. 

(2) La Nova est de toute maniere hors de cause, comme intra muros. 
(3) On sait que la Portiana 4tait extra muros, mais on n’en con- 

nait pas Femplacement, non plus que Forigine du nom. En tout 
cas, le rapprochement entre le nom de Portiana et le fait que S. Lo¬ 
renzo est pres d'une porta de la ville me semble inop^rant. On peut 
d'autre part se demander si, au iv« siede, on eüt nomm^ basilica 
un Edifice ä plan centr^. 

(4) Ou ä une date tres voisine. C'est par simple lapsus que A. Cal- 
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de saint Sixte, accolee au flaue Nord de S. Lorenzo, et qu’on 
peut avec une quasi-certitude, selon les trois savants Italiens, 
tenir pour posterieure ä S, Lorenzo. 

Revenons au bätiment lui-mäme. Dans Fetat paleochretien, 
que conserve dans son ensemble 1 etat actuel —• exception 
faite pour Felevation, la Couverture et bien entendu la deco- 
ration, — il se presente comme un vaste edifice ä plan central, 
quadrilobe, cantonne de quatre tours carrees, precede vers 
rOuest d’un atrium, et flanque dans les trois autres directions 
de trois constructions de dimensions inegales, elles aussi ä 
plan central, communiquant directement avec le bätiment 
Principal: vers FEst, ce que Fon nomme la chapelle de 
S. Ippolito; vers le Sud, precedee d’un vestibule ä double 
abside (aujourd’hui chapelle de la Vierge), ce que Fon nomme 
la chapelle de S. Aquilino, qui dans Fetat premier fut peut- 
etre un baptistere (^) ; vers le Nord, ce que Fon a toujours 
nomme la chapelle {basilica, dit Ennodius) de saint Sixte 
(S. Sisto), seule partie dont la construction, comme on vient 
de le voir, puisse etre approximativement datee, de Fepis- 
copat de Laurent 1. II faut ajouter, car c’est important, 
que deux pieces ä abside orientee trouvent place entre les 
deux tours de FEst et S, Ippolito. 

La premiere question qui se posait etait de savoir si les 
divers elements de cet imposant ensemble doivent etre con- 
sideres, dans leur etat primitif, comme contemporains, autre- 
ment dit s’ils correspondent ä un plan congu et realise d’un 
seul coup. Pour y repondre, G. Chierici a fait une etude 
tres attentive des fondations, dont les resultats sont la par¬ 
tie la plus neuve et la plus solide du livre, et la seule qui 

derini fait mourir Laurent en 499 ä la p. 33 (mais en 511 ä la p. 43). 
Je soup^onne que la confusion vient du mediocre article « Milan » 
du Dict. d’ArcheoL ehret, et de Lit., oü H. Leclercq, dans ie cata- 
logue des eveques milanais, fait suivre le nom de Laurent des dates 
fl 489-499 tout en 6crivant d'ailleurs plus loin que les Catalogues 
placent sa mort au 25 juillet 510 ou 511. Gams donne la date du 
25 juillet 512. 

(1) L’abside n’a ete construite qu’en 1567 pour recevoir les reli- 
qre de S. Aquilin. 
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paraisse definitive. La Chronologie relative du monument 
s’etablit desormais ainsi: 1) S. Lorenzo proprement dit, avec 
ses quatre tours et S. Ippolito, constitue le noyau primitif: 
il y avait alors une entree sur le cöte Sud de S. Lorenzo; 
2) tres peu de temps apres, mais par les soins d’un autre 
architecte, s’eleverent S. Aquilino et son vestibule, les deux 
pieces ä abside et le quadriportique {atrium); 3) S. Sisto 
fut construit en dernier, sur des dimensions et avec des 
moyens plus modestes, sans revetements de marbre et de 
mosai'ques, sans tribunes. 

Nous revenons au domaine de Thypothese avec le Pro¬ 
bleme de la Couverture. Cependant Tetude des points d'ap- 
pui permet ä G, Chierici de confirmer Tidee que P. Verzone 
avait le premier, je crois, proposee, ä savoir que S. Lorenzo 
n’etait pas couvert d'une coupole, mais d’une voüte d'aretes. 
C’est la möme solution que G. Chierici retient pour les trois 
« chapelles » qui flanquent S. Lorenzo. Mais les destructions 
et reconstructions du xii® et du xvi® siede nous reduisent, 
pour toujours semble-t-il, aux conjectures. 

Enfin la part de la conjecture n’est ni moins grande, ni 
moins fächeuse, quand on recherche la destination premiere 
de chaque partie du monument. On admet que S. Sisto fut 
construit par Laurent I pour Stre son mausolee; ce fut, de 
fait, le mausolee de son successeur, Eustorge IL Plus em- 
barrassant dejä est S. Aquilino. On admet qu’il fut congu 
pour etre un baptistere, mais je n'ai vu, dans ce qu’on peut 
aujourd’hui visiter des fouilles, rien qui commande de fa^on 
irrefutable cette identification (^); on ne voit rien d’une 
vasque ou d’une piscine, ni d’aucun amenagement baptis- 
mal (®); on a meme suppose, on verra bientöt comment, que 
le baptistere ne fut pas acheve, ou qu’au moins ü eut une 

(1) A plus forte raison est-il tres os6 de voir, avec Mgr Schuster 
par exemple, un consiffnatorium dans la piece qui fait communiquer 
S. Lorenzo avec le « baptistere ». 

(2) G, Chierici croit que la construction ä cette place d'un bap- 
tist^re a 6t6 au moins pr6vue lors de Tetablissement des fondations, 
sinon r^alisde en fait; il tire argument, d’une part de la pr^sence 
de caniveaux, qui indiquent qu’on pensait ä une circulation d'eau, 
et d’autre part de la pr^sence de gros blocs, qui lui paraissent sans 
explication s’ils n'6taient pas destin^s ä porter la vasque. 
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vie singulierement courte, puisqu’il est sür que tres tot ce 
local rcQut une autre destination, et abrita le grand sarco- 
phage qu’on y voit encore aujourd’hui, et qu’une vieille tra- 
dition dit avoir ete celui de Galla Placidia Q-), S, Ippolito 
n’est pas moins mysterieux; on a propose d’y voir un simple 
secretarium, mais comment donner ce role accessoire ä une 
construction si soignee, et que tout contribue ä mettre en 
valeur? Mßme embarras pour les deux pieces ä abside de 
part et d'autre de S. Ippolito, qui n’auraient pas fait partie 
du plan primitif, mais auraient tout de m^me ete construites 
tres tot et probablement avant que la basilique ne füt achevee ; 
parier ä leur sujet de prothese et de diaconicon entraine, 
pour la Chronologie, des consequences qu’on ne paratt pas 
avoir bien mesurees, Oü se trouvait l’autel primitif (^)? Et 
enfin, qu’etait-ce que S. Lorenzo meme, puisque la fouille 
n’a pas confirme Thypothese que c’etait un martyrion? 

A. Calderini et G. Chierici se rencontrent pour proposer 
une explication ingenieuse autant que conjecturale: S. Lor- 
renzo aurait ete d’abord basilique arienne, avant de passer 
aux « orthodoxes»; et c’est au moment oü eile cessa d’etre 
arienne que le baptistere changea d’affectation, et probable¬ 
ment aussi que la basilique regut le vocable de saint Laurent. 
Selon A. Calderini, ces origines ariennes expliqueraient le 
long silence de la tradition catholique milanaise sur S, Lorenzo ; 
elles expliqueraient que l’eglise soit extra muros, sans pour 
autant se trouver sur Templacement de tombes sacrees; et 
elles contribueraient peut-etre ä expliquer le plan inhabituel. 

Mais A, Calderini et G. Chierici se separent quant ä la 
date de construction de Feglise arienne. Le premier, sous 
Finfluence de l’idee que cette construction ne doit pas etre 

(1) Sur la date de ce sarcophage les opinions varient: G. Chierici 
Tattribue aux premieres annöes du v® siede. 

(2) G. Chierici admet qull devait se trouver ä Templacement de 
Tautel actuel, c'est-ä-dire ä KEst. (II est ä noter qu’on n’a point 
retrouve de fondations d’aucune sorte au centre.) II aurait donc 
comme aujourd’hui, pour le visiteur venant de la porte principale, 
masqu6 en grande partie S. Ippolito. Mais il n’y a aucune preuve 
ä cela. Quant ä S. Ippolito, c’est manifestement dans Tddifice un 
endroit privil^gie, oü il me semble qull faut voir Templacement soit 
de Kautel, soit d’un tombeau sacr^ ou d’une relique. 
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anterieure ä la destruction de Tamphitlieätre, la place dans 
les premieres annees du siede, sous Stilicon, observant que 
ce dut §tre a la fois ä Milan une periode de grandes construc- 
tions et de politique pro-germanique, donc favorable ä Taria- 
nisme. Le second prefere remonter jusqu’ä Tepis.opat de 
Tarien Auxence, entre 355 el 372; construite ou au moins 
commencea ä ce moment, la basilique aurait ete confisquee 
SOUS Ambroise par les catholiques, qui demolirent 0 les 
installations du baptistde heretique 0; S. Lorenzo pourrait 
alors avoir ete d'abord cette basilica Portiana, reclamee sous 
Ambroise par les Ariens avec une teile force qu’on peut sup- 
poser qu’elle leur avait d’abord appartenu, ou meme qu’elle 
avait ete construite par eux. Cette Identification avec la 
Portiana obtient, dans la troisieme partie de Touvrage qui 
nous occupe, consacree ä Tdude des restes de mosaiques et 
de peintures conserves ä S. Aquilino, Tadhesion de C. Cec- 
chelli, qui confirme aussi la datation de G, Chierici: il estime 
en effet que ce qui subsiste du decor de la rotonde, en parti- 
culier la scene du Christ enseignant, convient ä l’hypothese 
d'une destination primitive baptismale de la salle, et il si- 
tue ce decor, par son style, dans les annees 360-370, donc 
en periode arienne, sous Auxence; au contraire le decor du 
Vestibüle de S. Aquilino, un peu plus tardif, serait ä placer 
sous l’episcopat d’Ambroise (374-397), et pourrait meme etre 
mis en relation avec des ecriLs d’Ambroise, 

Teiles sont les grandes lignes de ce livre, fruit de longues 
annees de recherches, et d'une collaboration qui rapproche 
trois noms connus. Au bout du compte, qu’avons-nous gagne ? 
Essentiellement la certitude que le monument lui-meme, 
gräce aux fouilles, nous a livre tout ce qu’il pouvait nous 
livrer, en particulier sur trois points importants; rien ne 
permet de dire qu’il ait ete construit comme martyrion; la 
Chronologie relative de ses diverses parties parait etablie. 

(1) En supposant qu^elles aient et6 d6ja achevees : Tetude des 
fondations de S. Aquilino a r^vele qu'un changement de Programme 
avait du intervenir en cours de construction. 

(2) De la salle qui les abritait, c'est-ä-dire S. Aquilino, G. Ghie- 
rici pense que Galla Placidia fit peut-etre un mausol^e pour son 
Premier mari, vers 415-416. 
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avec comme terme la construction de S. Sisto sous l’epis- 
copat de Laurent, qui donne pour Tensemble le terminus ante 
de 511 ; enfin il parait certain que le plan actuel est bien 
le plan primitif. Ce sont des resultats valables. Tout le 
reste, ä des degres divers, est encore conjectural. 

Comment peut-on esperer voir se reduire la marge, consi- 
derable, laissee ä Thypothese? D’abord par une meilleure 
connaissance de Thistoire, de la topographie, des monuments 
de Milan ä l’epoque paleochretienne, qui fournirait peut-etre 
des points de comparaison avec S. Lorenzo, encore ä bien 
des egards si singulier, Mais surtout par une large etude 
comparative, situee dans le cadre de Tart paleochretien tout 
entier. Dejä celle qu’a tentee C. Cecchelli, et qui Ta con- 
duit ä «localiser» le decor de S, Aquilino entre celui de 
Ste-Constance et celui du baptistere de Naples, comporterait, 
si eile etait acceptee, des consequences decisives pour la da- 
tation de tout le monument, et pour son Interpretation archi- 
tecturale. La question fondamentale demeure en effet de 
savoir si (et dans quelle mesure) S. Lorenzo est le fruit d’une 
persistance de la tradition romaine, ou d’une influence venue 
de rOrient. G. Chierici döfend resolument la premiere these 
(cf, p. 174 sq., et notamment p. 176-177), avec deux argu- 
ments principaux. En premier lieu, il considere que les mo¬ 
numents orientaux qu’on peut rapprocher de S. Lorenzo sont 
de date trop tardive, vi® siede ou seconde moitie du v® siede, 
pour avoir pu servir de modeles au monument milanais: 
mais c’est justement supposer resolu pour celui-ci le Pro¬ 
bleme de la datation, qui ne Test pas; de plus, la date de 
plusieurs de ces monuments d’Orient est incertaine, et G. 
Chierici lui-m6me est oblige de faire au moins une exception 
(nous verrons dans un instant ce qull en faut penser) pour 
Teglise de la Stoa d’Adrien ä Athenes. D’autre part, G. Chie¬ 
rici estime que les monuments d’Orient sont de structure trop 
faible pour qu’on puisse penser qu’ils aient ete voütes; S. 
Lorenzo au contraire Tetait certainement, selon lui, et atteint 
une perfection technique que TOrient n’a pas pu ou pas su 
reproduire: il etait le modde, dont les autres edifices repre- 
sentent une imitation imparfaite et comme une degradation. 
Mais Sans vouloir revenir sur ce que la Couverture du primitif 
S, Lorenzo a d’hypothetique, et en concedant mfeme que 

By^antion XXIL — 12. 
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toutes les parties principales out dü etre voütees d’aretes, 
il resterait encore ä montrer que la conclusion qu’il en faut 
tirer n’est pas justement Tinverse de celle que tire G. Chie- 
rici; pourquoi Milan n’aurait-il pas adapte, ä un plan venu 
d’Orient qui s’y pretait d’ailleurs avec une grande facilite, 
un mode de Couverture qui n’etait peat-etre pas celui de 
tous ces monuments orientaux 0, mais que ces admirables 
bätisseurs que furent les Italiens avaient porte ä un degre 
de perfection dont tant de grandes salles de thermes portent 
temoignage? Je dirais volontiers que les Romains ont ete 
beaucoup plus ingenieurs et ma^ons qu’architectes, II faut 
donc regarder les choses d’un peu plus pres. 

Les monuments qu’on peut valablement comparer ä S. 
Lorenzo ne sont pas si nombreux, car il faut laisser de cöte 
les edifices ronds ou octogonaux, dont Tesprit est bien diffe- 
rent. II faut envisager les monuments oü, a Tinterieur, un 
carre central est determine par quatre points d’appui, que 
relient entre eux des colonnades courbes dessinant des exedres 
ajourees (un trMle ä trois ou ä quatre feuilles); ä Texterieur, 
dans le type parfait, cette courbure est transmise aux murs 
par un deambulatoire interpose. 

De ce point de vue, le monument dont le rapport avec 
S. Lorenzo est le plus net, comme on Fa dejä plusieurs fois 
Signale et comme le reconnait G. Chierici, est le « martyrion » 
de Seleucie Pierie pres d’Antioche Il presente les deux 
elements caracteristiques de S. Lorenzo: d’une part une 
grande salle quadrifoliee ä deambulatoire, d’autre part une 
piece qui la prolonge vers TEst. Que la salle principale ne 
soit pas flanquee de tours aux quatre angles, et que la piece 
orientale soit de plan allonge avec abside, et non de plan 

(1) Voir cependant plus loin ce qui est dit de Feglise d'Apamee. 
(2) Public par W. A. Campbell, dans Antioch on the Orontes^ 

III, 1941, p. 35-54. Est-ce bien un martyrion? Peut-toe dans 
r^tat primitif, encore que ce ne soit pas prouv4, autant que je Sache. 
Mais je note que dans la reconstruction du vi^ siede, on a ajout^ 
un baptistere, et ä rinterieur, une grande exedre-ambon de type 
Syrien, qui embarrassait encore W. Campbell, mais qui est main- 
tenant bien connue. Exemple interessant d'adaptation d'un edi- 
fice de plan centre ä Tusage basilical. 
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cruciforme sans abside, represente des variantes interessantes, 
mais non essentielles (*). Or, il y a tonte chance pour que, 
dans cet etat premier, le monument doive etre date de la 
seconde moitie ou du dernier quart du v® siede. II n’est pas 
isole. On doit en rapprocher le sanctuaire de la Vierge ä 
Amida (Diyarbekir), malheureusement mal connu (^), mais 
qui parait bien presenter les memes elements : un corps prin- 
cipal constitue par une double enceinte polylobee avec de- 
ambulatoire, prolonge vers l’Est par une salle ä abside. 
Et un jour viendra peut-etre oü l’on saura enfin s’il faut 
joindre ä ce groupe, ou considerer comme des variantes plus 

(1) Dans la description de W. Campbell, un ddail me parait tres 
interessant: le sol du monument etait constitue par des dalies de 
marbre dans la partie centrale, dans le deambulatoire oriental et 
dans la piece ä abside ; ailleurs, par des mosai'ques. Or, il me parait 
certain qu'ä cette epoque, le dallage de marbre, lorsqu'il est em- 
ploye concurremment avec la mosaique, etait considere comme plus 
beau et reserve aux endroits les plus importants et les plus sacres 
de redifice. La piece orientale etait donc au nombre de ceux-ci, 
et il n’est pas indifferent pour le probleme de la destination de ces 
pieces lä oü dies se rencontrent (donc aussi a S. Lorenzo), qu'ä 
Seieucie nous possedions, par la nature du pavement, la preuve que 
cette piece n’etait pas une salle ä part ou une annexe, mais faisait 
un tout avec le quatrefeuille central et le deambulatoire oriental. 
Il y en a, ä Seieucie toujours, un autre indice: les colonnades des 
exedres Nord, Sud et Ouest ont un nombre impair de colonnes, celle 
de Texedre Est, un nombre pair, donc pas de colonne mediane, 
C’etait pour degager de ce cote la vue et l’acces vers la piece ä ab¬ 
side. Tout invite ä considerer celle-ci comme une partie essentielle 
de redifice. Il en etait sürement de meme a S. Lorenzo pour ce que 
Ton nomme aujourd’hui la chapelle de S. Ippolito. 

(2) Premieres indications, mais sans plan, dans l’ouvrage de Max 
VAN Berchem et J. Strzygowski, Amida, Heidelberg, 1910, p. 187 sq. 
Indications un peu plus precises dans le chapitre ecrit par S. Guter 

sur Rusafah, en tete de Touvrage de F. Sarre et E. Herzferd, 

Archäologische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet, II, Berlin, 
1920, p. 1 sq, : c’est lä qu’on trouve (p. 32, fig. 149) le plan d’Amida 
« neu aufgemessen » par S. Guyer, qui est ä Torigine des plans pu¬ 
blies depuis (par exemple J. Lassus, Sanctuaires chretiens de Syrie, 
fig. 70), oü il faut d’ailleurs bien dire que la part du conjectural 
est grande. 
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ou moins proches, Teglise de Ste-Helene ä Alep Q) et T^glise 

d’Apamee 
Une Variante de ce groupe syro-mesopotamien me parait 

presentee par deux monuments balkaniques, de dates assure- 
ment differentes, mais presentant certains caracteres si sem- 
blables qu’ils doivent dependre Tun de Tautre: Teglise de la 
Stoa d’Adrien ä Athenes (®) et TEglise Rouge de Perustica 

(1) M, Ecochard, iVoie $ur un edifice chretien d'Alep, Syria, 27, 
1950, p. 270-283 ; cf. fig. 8, p. 281. Ce monument, devenu mosqu^e 
au XII® sifecle, et aujourd'hui coniiu sous le nom de Madrasa Halla- 
wiya, avait reconnu comme chrdtien par S. Guyer et dat6 par 
lui du VI® si^cle. Mais M. Ecochard a montr6 que la reconstitulion 
proposee par S. Guyer est inexacte. A leur tour, d'ailleurs, certaines 
des hypotheses qu'il propose me paraissent contestables : cf. Revue 
des Etudes Byzantines, 10, 1952, Bulletin Archeologique, 161. 
Mais M. Ecochard a bien vu Tessentiel: un carre central delimit^ 
par quatre piliers angulaires, un deambulatoire, une salle ä abside 
Vers TEst, II reste ä ^tablir que les quatre piliers ^taient reli^s 
par des colonnades formant exedres, et ä determiner le trac^ du mur- 
d’enceinte (que M. Ecochard suppose rectangulaire surtout, peut- 
etre, parce qu*il a präsent ä l’esprit Texemple de Bosra). 

(2) Monument certainement important, mais toujours myst6- 
rieux, sur lequel on ne peut encore lire, autant que je sache, qu'une 
breve notice (sans plan I) du fouilleur F. Mayence, dans UAntiquite 
Classique, 4, 1935, p. 201-202. Les quatre piliers d^limitant le carre 
central portaient, parait-il, une voute d'aretes (cf. S. Lorenzo 1) de 
onze metres de c6t6. Ils etaient reli^s par quatre (ou seulement 
trois?) colonnades courbes dessinant un plan quadrilob6. Vers TEst 
« s'ouvrait un Edifice avec entr4e ornee d'un portique, peut-etre un 
baptist^re ou une chapelle»: c'est la salle orientale que presentent 
tous les ^difices du groupe qui nous occupe. Autre detail important: 
«les pourtours » — mais s'agit-il bien d'un deambulatoire? — « ne 
semblent pas avoir 6te couverts par une voüte, mais bien par un 
plafond en bois». Enfin, detail encore tr^s important, « dans le 
chceur » — je crois comprendre que ce mot d6signe le carre ou quatre- 
feuille central — n les gradins r^serv^s au clerg^ et Templacement 
du tröne 6piscopal etaient encore visibles, ainsi que la base de Tautel 
en marbre rose et les pilastres de meme mati^re appartenant ä sa 
decoration. » Ges dispositions sont-elles bien primitives ? On de- 
vine en tout cas par lä de quel interet serait la publication de ce 
monument. 

(3) Sur cet Edifice, longtemps mal connu et mal interprete, la 
premiere etude valable fut celle de M. A. Sisson, I'he Stoa of Hadrian 
at Athens, dans Papers British School Rome, 11, 1929, p. 50-72 : 



L^ARCHÖOLOGIE PALEOCHRETIENNE EN ITALIE 181 

pres de Philippopolis (i). Nous avons bien un plan general 
quadrifolie, mais de structure particuliere: ce quatrefeuiUe 
n’a en fait que trois «branches» veritables, pourvues de 
deambulatoire, vers le Nord, l’Ouest et le Sud 0; vers FEst, 
la quatrieme feuille est remplacee par Fabside, qui vient 

cf. p. 66 sq., et le plan. Mais la date propos^e par M. A. Sisson, 
environ 400, n’avait aucune valeur, puisqu'elle etait inspiree par 
le rapprochement avec S. Lorenzo, que Tauteur croyait une fondation 
d'Ambroise. II etait d'autre part Evident, ä la iecture de cet ar- 
ticle, que des fouilles compl^mentaires 6taient n^cessaires. Elles 
ont ^tä faites, en 1950, par un architecte grec, J. Travios, qui en a 
publik les r^sultats dans les Praktika de la Soci^t^ Arch^ologique 
d’Athenes, 1950 (paru en 1951), p. 41-63. Je r^suine brievement 
les conclusions qu’en tire l’auteur : T^difice t^traconque construit 
dans la cour de la Bibliotheque d'Hadrien, sur remplacement d'une 
grande citerne combl^e, ne fut pas dans son 6tat premier un 4difice 
cultuel chr^tien, mais une salle de Iecture ou plutöt de Conferences, 
rattacb^e ä la Bibliotheque, devenue sans doute alors Tune des 
Universitas d'Äthanes ; il etait ä deux etages, c'est-ä-dire ä tribunes 
sur le « deambulatoire», et couvert au moyen d’une charpente, 
sauf les quatre conques ou absides semi-circulaires, que J. Travios 
croit voütees en quart de sphere; il aurait construit dans les 
premieres ann^es du v® siede ; puis employe tel quel comme eglise 
vers le milieu du m§me siede, et consacre au culte de la Panaghia; 
enfin vers la fin du v® si^cle ou plutöt le döbut du vi®, ä la suite 
peut-etre d’un incendie, on Tamenagea en basilique ä trois nefs. 
Les observations architecturales de J. Travios sont predeuses, comme 
les plans quMl nous donne. La date quTl propose pour la construc- 
tion du tötraconque, ä condition qu^on ne veuille pas trop en res- 
serrer les limites — disons : v® siede — est vraisemblable. Mais 
le Schema qu’il nous propose pour Thistoire de T^difice Test moins. 
Aucun argument valable ne permet de penser qu'il n'a pas ötö 
construit pour le culte chretien, ou quTl doive etre mis en relation 
avec rinscription du pröfet Herkoulios. Et Thypothfese ä laquelle 
se trouve de cette fa?on conduit J. Travios, ä savoir que peu de 
temps apres sa construction comme salle de conförences, des le mi¬ 
lieu du V® siede, l’edifice aurait tel quel « christianisö », me pa- 
rait peu heureuse. Je crois plus vraisemblable que nous sommes en 
presence d'un edifice des Torigine chretien. 

(1) Maintenant bien connue gräce ä Tötude d'A. Frolow, Vßglise 
Rouge de Perustica, dans The Bulletin of the Bgzantine Institute, 
I, 1946, p. 15-42 et 2, 1950, p. 448-477. La date proposöe, seconde 
moitiö du v" siede, me semble pourtant un peu haute. 

(2) Encore ä Perustica n'y a-t-il point de vöritable döambu- 
latoire vers TOuest. 
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directement s’appliquer au carre central, supprimant de ce 
cöte le deambulatoire, ainsi que la piece, absidale ou non, 
qui, dans. les autres monuments, prolongeait dans cette di- 

rection le corps principal. 
Nous revenons d’ailleurs aussitot vers TOrient proprement 

dit, avec Teglise martyriale de saint Serge ä Rusafah-Sergio- 
polis, bien connue par la publication de H. Spanner et S. 
Guyer, et datee du vi® siede. Abstraction faite des deux 
pieces qui, ä la mode syrienne, flanquent Fabside, nous avons 
lä encore un quatre-feuilles dont la brauche orientale est 
remplacee par Fabside. Mais les proportions sont tres remar- 
quables, les murs courbes (et les trois «lob es») perdent de 
leur importance au profit des murs droits qui s’allongent, 
Fedifice est moins centre, un axe Est-Ouest apparait, bref 
le type quadrifoIi6 tend ä s’effacer dans un compromis avec 
le type basilical; nous devinons quhl disparaitra. 

Mais auparavant il produit, et toujours dans FOrient Sy¬ 

rien, une troisieme Variante, dont le prototype est probable- 
ment, dans les ann^es 512-513, la « cathedrale », en fait eglise 
des SS. Serge, Bacchos et Leontios, ä Bosra (i). Le quatre- 
feuille en est encore la caracteristique principale et tres nette, 
mais seulement ä Finterieur, pour Fespace central. La forme 
ne s’en transmet pas ä Fenceinte extmeure, qui est carree, 
et qui pourtant vers le dedans, gräce ä de gFandes niches 
d’angle, s’incurve en forme de cercle, ouvert seulement ä 
FEst sur une salle absidale, flanquee elle-meme de pieces 
diverses. Ensemble complexe et savant, qui offre donc con- 
centriquement trois types de plan: quadrifolie, circulaire, 
carre. II est possible que ce soit, comme le suggere J. W. Crow- 
foot, Forigine du plan de St-Jean-Baptiste de Gerasa, une 
vingtaine d’annees plus tard, oü les colonnades courbes du 
quatrefeuille central ont ä leur tour disparu (2). Et peut-etre 

(1) J. W. Growfoot, Churches at Bosra and Samaria Sebaste, 
British School Jerusalem, Supplem. Papers IV, 1937 ; plan repro- 
duit dans J. W. Growfoot, Early Churches in Palestine, Londres, 
1941, fig. 7. 

(2) Plus directement encore, il faudrait faire un rapprochement 
avec Alep, dont il a question ci-dessus, s'il 4tait confirm6 que 
Fenceinte ext6rieure est rectangulaire, et non quadrifoliee. 
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doit-on etablir une relation avec le « martyrion» de Kory- 
kos, que Ton peut definir comme un carre central quadri- 
folie enferme dans un edifice rectangulaire Q). 

Ces monuments, dont cette rapide revue, sans doute in- 
complete, ne fait qu’esquisser un classement provisoire, posent 
encore maints problemes dont chacun demanderait une etude 
particuliere: leur destination, martyriale ou non; la desti- 
nation de la salle orientale, lä oü eile semble, peut-etre ä tort, 
plus ou moins separee du corps principal; remplacement de 
l’autel, eventuellement du trone episcopal et des bancs des 
pretres; enfin le mode de couverture, presque partout res- 
titue par hypothese, Mais cela n’empeche que nous posse- 
dions un ensemble d’<5difices de plan centre, polybole, qui 
par des caracteres primaires s’apparentent ä S. Lorenzo, et 
qui dans la mesure oü Ton peut des maintenant suggerer 
une date, semblent s’echelonner sur environ un siede, ä 
cheval sur le v® et le vi®. Or, considerons la repartition geo- 
graphique: un seul monument dans TOccident latin, S. Lo¬ 
renzo ; tous les autres en Orient, deux dans les Balkans (^), 
huit en Syrie-Mesopotamie. II faudrait, dans ces conditions, 
des preuves bien eclatantes pour decider que c’est Tunique 
monument Occidental qui est le prototype createur, en avance 
d’au moins un siede sur les autres, prototype qui paradoxa- 
lement n’aurait eu aucune descendance dans son propre do¬ 
maine geographique, mais aurait probiere dans le lointain 
Orient. Or, de ces preuves, nous n’avons aucune. Et il me 
semble dans ces conditions que les arguments invoques par 
U. Monneret de Villard pour etablir le rapport inverse, et 
voir dans le plan au moins de S. Lorenzo le produit d'une 
influence orientale, n’ont pas perdu leur valeur (®). Ce savant 
rappelle les liens etroits qui ont uni Milan et I’Orient, en 

(1) E. Herzfeld et S. Guyer, Meriamlik und Korykos (Monu- 
menta Asiae Mmorzs antiqua, II), Manchester, 1930, p. 126-150; 
voir fig. 130. La date la plus hasse qu'on puisse proposer serait, 
selon les auteurs, le d^but du vi^ siede. 

(2) Je n'ai pas voulu tenir compte de Ste-Sophie d’Andrinople, 
sur laquelle nous ne savons pratiquement rien. 

(3) U. Monneret de Villard, Antiochia e Milano nel Vl secolo^ 
dans Orientalia christiana periodica^ 12, 1946, p. 374-380. 
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particulier T Orient Syrien, du iv® au vi® siede, liens histo- 
riques, economiques, liturgiques meme. II montre surtout 
que Milan, seul en Ocddent, a connu de nombreux cultes 
Syriens, antiochiens: culte des saintes Thecle et Pelagie, 
auxquelles une eglise avait eie construite ä Milan; culte des 
Macchabees, qui avaient leur tombeau et une eglise ä An- 
tioche, et dont Ambroise nous apprend que la feie etait ce- 
lebree ä Milan ; cultes de saint Romanos, oriental lui aussi, et 
de saint Babylas, qui avaient leurs eglises ä Milan, alors que le 
martyrion de saint Babylas a ete decouvert ä Antioche, Faut-il 
aller plus loin, et admettre avec Monneret de Villard que ce 
sont des Antiochiens, refugies ä Milan apres les desastres du 
VI® siede, qui ont apporte le plan de S. Lorenzo? Nous 
rentrons alors dans le domaine de Thypothese, et il ne me 
parait nullement impossible, pour ne pas dire tres vraisem- 
blable, que S. Lorenzo soit de date plus haute. II reste 
qu’une influence venue d'Orient, dans Tetat actuel de nos 
connaissances, paraft Fexplication la plus raisonnable qu’on 
puisse proposer pour le plan de ce beau monument. 

* 

Franchissant quelques siedes, nous rencontrons aux en- 
virons de Milan un autre monument insigne, et un autre 
Probleme passionnement discute : Castelseprio. On sait le 
bruit qu’a fait la decouverte, en pleine guerre, de cette petite 
chapelle perdue dans une region accidentee et boisee, et des 
admirables fresques qui en decorent Fabside. II n’est pas 
facile d’aller la voir: ä Milan, presque personne n’en connait 
Fexistence, et dans le pays meme, bien peu de gens savent 
indiquer le chendn Q), Mais on est recompense par la beaute 
sauvage du site de Fantique Sibrium, dejä mentionne dans 
FAnonyme de Ravenne, avec les ruines partiellement explo- 
rees d’un castellum fortifie qui joua un role important au 

(1) En voiture, il faut au d^part de Milan suivre Fautostrade 
de Varese, et prendre un embranchement sur la droite, ä Albizzate ; 
par chemin de fer, on peut ä la « stazione Nord», ä Milan, prendre 
le train pour Tradate, qu’un peu moins de dix kilom^tres (ä pied 
ou en voiture lou^e) separent des ruines. 
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moyen äge, et ä une petite distance hors de renceinte, sur 
une butte, Teglise ou plutot la chapelle Q) qui doit ä cette 
Situation le nom de Santa Maria foris portas, 

La construction est d’apparence tres pauvre, et le monu- 
ment a ete mutile. II se presente aujourd’hui comme une 
salle rectangulaire ä Couverture en charpente, dans laquelle 
on penetre par l’Ouest en traversant un porche moderne, et 
que prolonge ä TEst une grande abside en fer ä cheval, cou- 
verte eile aussi en charpente (et non pas voütee), et separee 
de la salle principale par un mur-diaphragme perce d’une 
baie qui n’excede pas trois metres, Primitivement, les fouilles 
Tont montre, la chapelle comportait deux autres absides sem- 
blables, au Nord et au Sud: on avait donc affaire ä un plan 
apparente au triconque, Malgre Tinteret de ce plan, malgre 
le large emploi de Tarc outrepasse dans le dessin des absides 
et au-dessus des baies et fenetres, on n’aurait guere pr^te 
d’attention ä ce monument de pauvre apparence, si Ton 
n’avait decouvert des restes du decor original: des fresques 
couvrent encore la plus grande partie du mur circulaire de 
Tabside, et de la face Interieure (vers Tabside) du mur-dia¬ 
phragme qui separe Tabside de la nef. Dans ce pays dösert, 
dans cette chapelle miserable, la beaute de ces peintures est 
saisissante. Maurice Barres comparait ä de vieilles soies fa- 
nees les fresques de Mistra : c’est plutot ä des pastels ä peine 
attenues par le temps que feraient penser celles de Castel- 
seprio. Bien sür, eiles sont mutilees: l’humidite, dans les 
parties basses surtout, et sur les murs exppses au Nord, les 
a gravement endommagees. Ce qui reste, patiemment de- 
gage par Capitani d’Arzago et G. P. Bognetti, suffit ä faire 
de cette decouverte Tune des plus surprenantes pour Fhis- 
toire de Part du haut moyen äge. 

Le decor etait divise en trois zones. Presque rien ne sub- 
siste de la zone inferieure: des restes d’un bandeau decoratif 
et d’architectures, des vela suspendus ä une tringle sur la¬ 
quelle deux oiseaux sont perches, le livre des Evangiles pose 
sur une etoffe. De la zone moyenne, sur le mur de Tabside, 
dans la moitie gauche (au Nord), on ne voit que des restes 

(1) Longueur sans le porche : 14 m. ; largeur actuelle : un peu 
plus de six metres. 
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de scenes peu distinctes, mais dans la moitie droite (au Sud), 
la Presentation du Christ au Temple, la Nativit6 et TAn- 
üohce aux bergefs; sur le mür de Separation de la nef, plus 
rien ou presque, au Nord, mais, au Sud, TAdoration des 
Mages. La zone superieure est la mieux conservee. Dans 
l’abside, on voit de gauche ä droite, c’est-ä-dire du Nord au 
Sud, TAnnonciation et la Visitation; puis, au-dessus de la 
prämiere des trois fenetres, un espace vide (detruit) oü il 
devait y avoir une figure dans un medaillon; puis Marie 
buvant Teau d’epreuve; puis, au-dessus de la fenetre cen- 
trale, le Christ Pantocrator dans un medaillon; puis le Songe 
de Joseph ; puis, au-dessus de la troisieme fenetre, Templa- 
cement encore d’une figure dans un medaillon (disparu); 
enfin le Voyage ä Bethleem. Au meme niveau, sur le mur 
de Separation de la nef, on voit dans un medaillon, au-dessus 
de Tarc qui surmonte la baie, une croix et une couronne po- 
sees sur un coussin, lui-meme sur une sorte de tröne ä deux 
marches sans dossier ni accoudoirs,c’est-ä-dire une composition 
apparentee ä THetimasie; de part et d’autre, deux grandes 
figures d’anges nimbes volants, tenant dans la main droite le 
sceptre et dans la gauche le globe surmonte d’une croix. 

II n’y aucune raison de supposer que le reste de la cha- 
pelle, la nef, les deux absides detruites et peut-etre un porche, 
n’etaient pas egalement couverts de fresques, dont 1’ordon¬ 
nance nous est pour toujours inconnue: il ne faut pas l’ou- 
blier quand on cherche ä Interpreter le decor de l’abside orien¬ 
tale. Avant d’en venir aux travaux que celui-ci a deja sus- 
cites, je voudrais indiquer les quelques points qui, avant 
toute recherche, s’imposent des l’abord ä Fattention du visi- 
teur qui se livre ä ses premieres impressions. Surmonte 
Feffet de surprise, produit par le contraste entre une mise¬ 
rable bätisse et des peintures admirables, il ne manquera 
pas de faire les remarques toutes simples que voici: 

1^) Dans le monument, Fespace interieur etait curieuse- 
ment fractionne : chacune des trois absides etait tres fermee 
sur elle-mßme et isolee de la nef. 

2®) Cela ne pouvait pas aller sans consequences impor¬ 
tantes pour le Programme d^coratif. De fait, dans la seule 
partie ou il subsiste, Fabside orientale, il est con^u pour un 
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spectateur qui se trouverait, non pas au centre de Tedifice, 
c’est-ä-dire dans la nef, mais au centre de cette abside, et qui, 
tournant sur lui-ineme, suivrait des yeux les fresques qui se 
deroulent sur le mur courbe de Tabside proprement dite et 
sur le mur droit qui la separe de la nef. 

3®) Cette disposition particuliere a du, non seulement con- 
ditionner le Programme, mais cmbarrasser Fartiste. On a 
le Sentiment que celui-ci s’est trouve gene par le plan insolite 
et les petites dimensions de Tcdifice, et surtout peut-etre 
par le fait qu’il n’est pas voüte, et que Tabside n’est pas 
en cul de four, mais ä toit plat. La presence, par exemple, 
entre TEau d’epreuve et le Songe de Joseph, du grand me- 
daillon du Pantocrator, qu’on attendrait au sommet d’une 
voüte, doit s’expliquer ainsi. 

40) Si cette gene a bien existe pour Fartiste, il faut recon- 
naitre qu41 Fa, dans Fensemble,heureusement surmontee. Mais 
il reste que le decor qu’il a concu est compose de deux par- 
ties, dont le contraste, ou du moins la dissemblance, appa- 
rait aussitöt. Un groupe dogmatique et solennel est constitue 
par la grande composition de FHetimasie entre les deux 
anges volants, et en face, par le m^daillon du Pantocrator, 
flanque de deux autres medaillons qui pouvaient contenir 
aussi les figures de deux anges, mais plus probablement celles 
de la Vierge et du Prodrome. Un groupe narratif et pitto- 
resque — quoique, bien entendu, non depourvu de sens theo- 
logique — est constitue par les scenes dont les acteurs sont 
la Vierge, Joseph et le Christ, c’est-a-dire un cycle de FEn- 
fance. Entre ces deux groupes, qui se melent et se penetrent 
intimement sur la surface des murs, le lien de la pensee reli- 
gieuse est evident: ils sont, Fun Faffirmation, Fautre la de- 
monstration, d’une verite unique. Il y a donc, dans le Pro¬ 
gramme decoratif, une incontestable unite, et müme beau- 
coup d’habilete. Mais il y a aussi une profonde difference 
d’esprit. Elle apparait avec nettete si Fon compare deux 
figures qui, par chance, se trouvent etre exactement com- 
parables, Fange de FHetimasie et Fange du Songe de Jo¬ 
seph. Est-ce ä dire qu’il faille penser ä deux artistes? Non, 
mais pour un meme et seul artiste, a deux sources d Inspi¬ 
ration ou ä deux modeles differents. 
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50) Ceux-ci ne peuvent etre que grecs. Cela se sent au 
Premier regard. Et dans Tart grec chretien, il faut songer 
aux plus helles oeuvres, si Fon veut expliquer que leur reflet 
dans cette miserable chapelle lombarde ait encore Feclat du 
chef-d’oeuvre. Une etude iconographique approfondie, dont 
on doit dire tout de suite qu’elle est encore ä faire — eile 
eüt requis le talent d’un Gabriel Millet — eclairera ce Pro¬ 
bleme de sources, expliquera la presence de ces figures et 
motifs si curieusement antiques (tels que la servante de 
FAnnonciation, ou le paysage de FAnnonce aux bergers, ou 
les füts des colonnes ornes de bandelettes), ou bien un geste 
comme celui de la Sage-femme implorant la Vierge, qui sou- 
tient de la main gauche son bras droit desseche, et permetlra 
de situer dans son contexte teile scene chargee de sens, 
comme le Voyage ä Bethleem, la plus belle peut-etre de 
toutes ces peintures. Mais de meme que Fhellenisme des 
peintures de Castelseprio, et leur humanisme ä la fois plein 
de reserve et d’emotion, eclatent des Fabord, de meme on 
fait aussitot deux ou trois remarques sur la composition de 
ce cycle de FEnfance: le röle tres grand qu’y jouent les apo- 
cryphes; Faccent mis avec insistance sur Fincontestable di- 
vinite du fils de Marie (FEau d’epreuve, le Songe de Joseph, 
la Sage-femme punie, etc.); la presentation enfin du recit, 
qui est continu (et non fractionne en une succession de ta- 
bleaux) et ne menage que des transitions insensibles d’une 
scene ä une autre, d’une zone ä Fautre, et meme d’un mur 
ä Fautre, puisque FAdoration des Mages sur le mur de Sepa¬ 
ration de la nef fait directement suite ä FAnnonce aux ber- 
gers sur le mur de Fabside. II n’est pas douteux que la source, 
directe ou indirecte, de ces peintures presentait egalement 
le recit sous la forme d’une frise continue. 

Teiles so nt, je le repete, les premieres impressions du visi- 
teur, encore bien superficielles. A quelles conclusions sont 
parvenus les specialistes? 

Le grand ouvrage sur Castelseprio, celui qui a fait con- 
naitre en 1948 le monument et son decor, est le fruit d’une 
triple collaboration {^). La premiere partie est ecrite par 

(1) G. P. Bognetti, G. Ghierici, A. de Capitani dAezago, 

Santa Maria di Castelseprio, Milan (Fondazione Treccani degli 
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G. P. Bognetti, qui situe longueiuent Castelseprio dans Fhis- 
toire politique et religieuse de la Lombardie, et y voit avant 
tont un edifice de caractere oriental, qu’ä la rigueur il aurait 
accepte de faire remonter au vi^ siede et ä Tepoque de la 
domination byzantine sur la region : un chef grec aurait pu 
faire construire et decorer l’eglise ä Timage de celles de son 
pays. Mais enfin il abandonne cette hypothese, et propose 
de placer Castelseprio ä la fin du vii^ siede, au moment oü 
les rois lombards imitent les institutions byzantines, oü 
d’autre part Tfiglise romaine, alors tres orientalisee, s’efforce 
de faire pendrer son influence au coeur du royaume lombard. 
Bognetti s’eleve a Tavance (cf. p. 274 sq.) contre la these 
nationaliste qui ferait deriver Ravenne de Rome et tout le 
reste de Ravenne, et voudrait voir une continuite ininter- 
rompue sur le sol de Tltalie meme, de la peinture de Pompei 
ä celle de Castelseprio; il ne croit pas plus ä cette continuite 
en architecture (i). Puis G. Chierici dudie la construction 
du monument; il en releve les caractdes orientaux, mais 
ecarte, en raison des maladresses trop criantes, Thypothese 
d’un architecte venu d’Orient; il pense plutot ä des batis- 
seurs locaux, inspires peut-dre par un moine venu d’Orient, 
mais se souvenant peut-dre aussi de choses vues ä Ravenne 
ou ailleurs. Il date lui aussi le monument de la seconde 
moitie du vii® siede ou, au plus, de la premiere moitie du 
viii^ (p. 531). Enfin A. de Capitani d’Arzago dudie les 
peintures, qu’il juge, d’apres Tdude des enduits, contempo- 
raines de la construction, bien qu’eiles ne tiennent pas compte, 
dit-il, des formes architecturales (^). Or, pour la construction, 
un terminus ante est donne, dit-il, par des graffiti sürement 
posterieurs aux fresques : « Tali graffiti si riportano all’ archi- 

Alfieri per la storia di Milano), 1948, 4®, 741 p., 90 pL dont douze 
en Couleurs. 

(1) Cf. p. 279 : <t E un monstrum, dal punto di vista storico, Tim- 
maginarci degli « architetti» del secolo vn et viii che, nella povera 
Italia longobarda, si aggirano — umanisti e rinascimentali fuori 
tempo — contemplando superstiti monumenti della antichitä nos- 
trana, per ricopiarne le strutture », G’est le bon sens meme. 

(2) Gela aussi nous a frappes tout ä Theure, mais un peu diff6- 
remment: le peintre ne neglige pas les formes architecturales, il 
s’en trouve plutöt embarrass^. 
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vescovo Arderico (a. 941-946) con certezza, ed all’ archi- 
vescovo Tadone (a. 860-868) con grandissima probabilita. 
Le pitture sono dunque anteriori alla metä del sec. ix» 
(p. 540). Bisons tont de suite que cetle conclusion est un 
peu forcee: le graffito de Tadone est des plus douteux, 
seul celui d’Ardericus est certain et donne un terminus ante, 
ä savoir la fin de la premierc moitie du x^ siede. Capitani 
d’Arzago examine ensuite les scenes les unes apres les autres. 
L’iconographie lui parait archaisante, ou plutot meme ar- 
chai'que, avec des dements classiques fondus dans la trame 
de riconographie chretienne. Mais le resultat de son ana- 
lyse, qui divise ä Texces et perd de vue les ensembles, est 
de lui faire croire valables des rapprochements avec ä peu 
pres tous les monuments connus : copto-alexandrins, syro- 
palestiniens, cappadociens, Ste-Marie-Antique, St-Valentin 
sur la Via Flaminia, Foratoire de Jean VII au Vatican, le 
Gregoire de Nazianze Paris. Gr. 510, le Psautier Paris. Gr. 
139, le Rotulus de Josue au Vatican, etc.; seule Byzance 
elle-meme, bizarrement, lui semble exclue. Essayant d’inter- 
preter la composition, il note bien la coexistence de deux 
dements, qu’il a le seul tort peut-dre de nommer «theo- 
phanie historique » et « theophanie Vision », car cela n’est pas 
une explication, et il arrive ä la conclusion que Castelseprio 
est « un maturo esempio della piu pura tradizione commemo- 
rativa dei martyria palestinesi, santuari delF Infanzia di 
Cristo » (p. 655): affirmation sans preuve si on doit la prendre 
au sens etroit, car cette filiation n’est nullement etablie, ni 
vraisemblable; et sans portee si on doit la prendre au sens 
large, car on peut toujours ä un degre plus ou moins loin- 
tain faire ddiver Ficonographie chretienne de Ficonographie 
palestinienne, d’ailleurs mal connue. L’analyse stylistique 
n’atteint pas des resultats plus precis: Fauteur ne recon- 
nait qu’un caractde bien net, ä savoir Feloignement de tous 
les « schemes geometriques frontaux » et de toute stylisation. 
En fin de compte, de möme que Fexplication de Farchitec- 
ture de Castelseprio lui parait ä chercher du cöte de la Syrie 
ou de la M6sopotamie, en tout cas pas en Italic Q-), de meme 

(1) Cf. p. 683 : «Mi sembra che le forme architettoniche di S. Ma¬ 
ria offrano tanto in pianta quanto in alzato eleinenti molto piü 
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celle des fresques devrait etre cherchee en Syrie, sur les con- 
fins de la Palestine, dans Tun de ces centres oü vivait en- 
core, au moment oü va se produire la conquete arabe, la 
grande tradition picturale de Tantiquite (p, 697-698). Le 
maitre de Castelseprio est un chretien chasse d’Orient par 
rinvasion musulmane; le monument et son decor sont donc 
ä placer dans la premiere moitie du vii® siede (p. 685). 

II est singulier que cet ouvrage, qui attirait Tattention par 
son importance et par Texceptionnel interet du monument, 
et qui en meme temps appelait la discussion, en raison dejä 
d’un certain manque d’unite entre les condusions que chacun 
des auteurs avait le courage de proposer, soit reste assez 
longtemps sans echo. Mais en 1950, Giovanna Giacomelli 
publiait un long compte rendu (i), oü Ton trouve des obser- 
vations justes, par exemple sur Timportance du role de Mi¬ 
lan ou de la province artistique constituee par l’Italie sep- 
tentrionale et la Provence, sur Texistence du plan trichore 
dans rardiitecture romaine, sur la frequence de Tarc outre- 
passe en Occident avant le x® siede (d’apres les travaux de 
J, Hubert), mais oü apparait aussi, oü eclate plutöt, tout 
au long de pages ardentes et combattives, une tendance 
tres contestable. Profitant habilement de quelques faiblesses 
de Texpose de Capitani d’Arzago, Tauteur part en guerre 
contre le « panorientalisme », et refuse de voir a Castelseprio 
rien qui ne soit romain au sens etroit du mot, disons: italien. 
Sans que TOrient y ait aucune part, Milan succede ä Rome, 
Ravenne a Milan, et de lä sortira la renaissance carolingienne. 
Dans cette evolution toute occidentale, Castelseprio s’insere 
normalement: « Textraordinaire floraison protomedievale » de 
la Lombardie s’explique en effet par le passe de la region. 
« Castelseprio, ä tout oeil qui sait voir, ne peut apparaitre 
que comme la manifestation extreme et vraiment illumU 
nante de la plus authentique peinture illusionniste romaine ». 

Uumerosi e gravi di sostanziale disaccordo con Tarchitettura locale 
(da Milano a Ravenna), che non di concordanza. » 

(1) Dans Felix Ravenna, 2 (LIII), 1950, p. 58-76 et 3 (LIV), 
1950, p. 54-64, Gf. aussi une analyse de Colette Lamy-Lassaixe, 

dans Gazette des Beaux-Arts, 37, 1950, p. 115-120. 
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II faut en dater les fresques de la fin de la periode lombarde, 
seconde moitie du viii® siede: eiles preludent ä la renais- 
sance carolingienne, et montrent qu’etait prepare de longue 
date repanouissement de la fresque italienne aux x^-xi^ 
siedes... Nous reviendrons plus loin sur le « panitalianisme » 
dont cet artide est une manifestation entre beaucoup d’autres : 
bornons-nous ä marquer que Tauteur ne peut invoquer, 
ä l’appui de sa theorie, aucun monument. 

Et venons au livre de Kurt Weitzmann (^). II montre que 
rien en Syrie-Palestine, au vii® siede, n’est comparable ä 
Castelseprio; que les fresques de Ste-Marie Antique elles- 
memes, dans les parties considerees comme Toeuvre d’ar- 
tistes grecs et du vii® siede (la tete de Tange de TAnnonda- 
tion, la scene des Macchabees), n’ont pas de rapport etroit 
avec Castelseprio. Par contre les rapports sont etroits, 
comme Ta d’ailleurs vu Capitani d’Arzago, avec le Rotulus 
de Josue et le Psautier de Paris. Mais ici intervient le Pro¬ 
bleme de la date de ces manuscrits: Capitani d’Arzago les 
croyait (du moins le Rotulus) du vu® siede, K. Weitzmann 
croit qu’ils ont ete executes ä Constantinople au x® siede. 
II considere donc (p. 26) que Castelseprio represente le style 
de Constantinople dans le second (plutot que le premier) 
quart du x® siede, et il ecrit (p. 40) : « En considerant tous 
les points de contact entre Castelseprio d'une part, le Psau¬ 
tier de Paris et le Rotulus de Josue de Tautre (les divers 
dements du paysage et des architectures, la maniere dont 
les figures humaines sont classicisees), on arrive ä la con- 
dusion que, derride Castelseprio, il y a un modele, non 
seulement de la meme epoque et de la meme region, mais 
du möme atelier que les deux manuscrits, ä savoir le scrip- 
torium imperial de Constantinople». Les fresques de Castel¬ 
seprio sont donc, plus ou moins directement, un produit de 
la renaissance macedonienne. L’iconographie, il est vrai, ne 
permet pas, de Tavis de K. Weitzmann, des condusions aussi 
precises que Tetude du style: il y a, dans Ticonographie de 

(1) K. Weitzmann, The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio 
(Princeton Monographs in Art and Archaeology, XXVI), Princeton 
1951, 101 p-, 78 fig. en XXXII pl. 
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Castelseprio, un haut degre d’originalite, qui souvent d^fie 
les rapprochements. Mais partout oü le rapprochement est 
possible, il conduit encore vers des oeuvres de la periode 
byzantine moyenne, non vers l’art pre-musulman de Syrie 
et de Palestine, comme le voulait Capitani, Et peut-etre 
faut-il mettre la composition de ce « cycle de Tincarnation » 
en relation avec les Homelies de Leon le Sage sur TAnnon- 
ciation, la Nativite, la Presentation au Temple. Quant aux 
circonstances historiques capables d’expliquer, ä Castelseprio, 
la construction de cette chapelle et son decor etroitement 
dependant de la capitale byzantine, K. Weitzmann les cherche 
de fa?on ingenieuse sous le regne de Hugo, comte de Vienne 
et margrave d’Arles, couronne roi d’Italic ä Pavie en 926, 
qui etablit aussitot et entretint pendant un regne paisible 
d’une vingtaine d’annees des relations etroites avec Con- 
stantinople (Q. 

(1) II n*est pas necessaire de rappeier que tout ceci se relie k 
de longues recherches de K. Weitzmann, qui ont abouti au beau 
livre Greek Mythology in Byzantine Art, oü Pimportance du grand 
mouvement de copie des manuscrits classiques sous les Mac^doniens, 
en relation avec les entreprises encyclop^diques de Gonstantin 
Porphyrog^nete, est bien naise en valeur. D'autre part, je n'insiste 
pas ici sur quelques parties du livre dhnt^rät somme toute secon- 
daire, teile que la reconstitution de la partie perdue du cycle de 
Castelseprio : K. Weitzmann croit qu'apres PAdoration des Mages, 
on avait la Fuite en figypte, la Circoncision, la Fuite d'ßlisabeth 
et la Mort de Zacharie, la Präsentation au Temple; on en peut 
discuter. — A peu pres en meme temps que K. Weitzmann, A. Gra- 
bar faisait paraitre dans la Gazette des Beaux-Arts (37, 1950, p. 107- 
114), un article sur « Les fresques de Castelseprio ». Apres avoir 
relevä quelques points de contact avec Part carolingien, insuffisants 
pour faire dire qu’ä Castelseprio nous sommes en presence d'une 
peinture carolingienne, mais peut-etre suffisants pour faire penser 
que nous y voyons « un specimen des pänätrations grecques dans 
Part d’Occident pendant cette äpoque », A. Grabar est finalement 
bien pres des conclusions de K. Weitzmann : « II est ävident que 
Piconographie de Castelseprio est grecque [...] et que ses parents 
les plus proches sont les miniatures du däbut de Päpoque macädo- 
nienne, telles que celles du Psautier de Paris et du Rotulus du Va- 
tican Autrement dit, cela nous conduit ä Constantinople et 
au X® siede )>. Cependant, il n’ose affirmer que le peintre soit un 
Grec de Constantinople, et du siede: il sembleraitmeme,endäfi- 

Byz\ktion XXn. — 13. 
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La reaction ne s’est point fait attendre. Elle s’est mani- 
festee deja de deux cötes. Meyer Schapiro, rendant compte 
du livre de K. Weitzmann (^), a conteste que plusieurs de- 
tails, oü celui-ci voyait des innovations du x® siede, ne 
puissent etre aiiterieurs. II a tente de montrer que Tarchi- 
tecture du monument indiquait le siede, sans d’ail- 
leurs pouvoir trouver un rapprochement vraiment dedsif en 
Lombardie, ni menie en Italie ou en Provence. II invoque, 
et nous y reviendrons, Fopinion d’un expert en onciale, qui 
date du vi^ siede les inscriptions peinles en meme temps 
que les fresques pour designer les principaux personnages. 
II ne retient pourtant pas cette date si haute, revient au 
viie-viii® siede, insiste sur les relations de Castelseprio avec 
la renaissance carolingienne, et condut que nos fresques 
sont « an example of a current of Byzantine art in Italy 
which was the immediate starting point of Carolingian paint- 
ing during the last years of the eighth Century ». 

C. R. Cecchelli, avec une critique plus acerbe du livre 
de K. Weitzmann (auquel il reprochc de manquer d’enthou- 
siasme!), n’est pas eloigne de cette conclusion (^). II estime 
que Tarchitecture de Castelseprio « exige une date non pos- 
terieure ä la fin du vni® siede », car le plan polylobe et Tarc 
en fer ä cheval se rencontrent ä cette epoque en Italie, 
bien qu'on n’y ait encore trouve aucun monument semblable 
au nötre. II estime d’autre part que les fresques sont etroi- 
tement comparables ä celles de Ste-Marie Antique au virr^ 
siede, et que, lorsqu’dles en diffdent trop evidemment, on 
peut ä la meme epoque leur trouver des paralldes. Pour le 
decor architectural des tableaux, il n'hesite pas ä croire que 
Tartiste a pu s’inspirer de monuments antiques encore debout 
<( nel mondo alto-medioevale », et il eite Ptolemais, Alexan- 
drie, Ddos, Constantinople, etc. Il note que certaines don- 
nees, en particulier la paleographie des inscriptions, invitent 
ä proposer une date assez haute, et que les graffiti eux-mömes, 
dont on saurait difficilement admettre qu*ils soient venus 

nitive, pr6f6rer la date du ix^ siede, et rattacher Castelseprio aux 
ant^cedents de la renaissance macedonienne. 

(1) Art Bulletin^ 34, 1952, p. 147-163. 
(2) Byzantinische Zeitschrift, 45, 1952, p. 97-104. 
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gäter les fresques tres peu de temps apres leur achevement, 
concourent au meine resultat. Bref, il me semble que C. Cec- 
chelli lui aussi placerait volontiers Castelseprio au viii® siede. 

Peut-etre est-il trop tot pour conclure. L’etude de cet 
enigmatique chef-d’oeuvre ne fait que commencer. L’archi- 
tecture, on le voit dejä, ne saurait fournir pour la datation 
une indication predse. Les fresques, dans leur aristocratique 
beaute, garderont une partie de leur mystere aussi longtemps 
qu’elles demeureront un unicum, comme elles le sont au- 
jourd’hui. L’explication de K. Weitzmann peut paraltre 
jusqu’ä maintenant la plus coherente et, en un sens, la plus 
satisfaisante. Ce n’est pas ä dire qu’elle soit inattaquable, 
Mais on ne pourra Tattaquer de facon, si j’ose dire, positive 
qu’en reprenant ä la base et en conduisant ä d’autres Solu¬ 
tions plusieurs problemes : avant tout, celui de la date des 
miniatures du Psautier de Paris et du Rotulus de Josue, que 
Ton deplace du vii® au x® siede, ce qui manifeste assez nos 
incertitudes sur Tart de cette longue periode; puis la rela- 
tion entre Castelseprio et les fresques de Ste-Marie Antique 
d’une part, Tart de la renaissance carolingienne de Tautre. 
Ainsi Castelseprio va se trouver, on peut le predire, dans 
les annees qui viennent, au centre de fecondes mais difficiles 
discussions sur Part byzantin avant ce qu’on a coutume 
d’appeler la renaissance macedonienne, c’est-ä-dire pendant 
le « moyen äge» byzantin proprement dit. 

Mais il y a un element d’appreciation qu’on ne saurait 
negliger, encore que Tusage en demande une gründe pru- 
dence : c’est la paleographie. Je ne parle plus ici des graffiti, 
bien entendu posterieurs aux fresques, et peut-etre de beau- 
coup. Il s’agit cette fois d’un petit nombre de mots qui 
designent les personnages de certaines scenes, et sont evidem- 
ment contemporains des peintures: dans le Songe de Joseph, 
losEPH (cf. p. 569 et pl. XLV); dans la Nativite, sga maria, 

EMEA, losEPH (cf. p. 578 ct pH, XLVIII, LII, LIV); dans 
la Presentation au Temple, zumeon (cf. p. 605 et pl. LVII, 
LXV b). Capitani d’Arzago, commentant ces inscriptions, 
fait observer que «in vano potremmo attenderci dalP esame 
paleografico di queste poche didascalie un sicuro indizio 
cronologicoMais la graphie zumeon (Simeon), et pour 
d^signer la sage-femme les mots emea = ^ ptäla^ lui font 
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dire qu’on doit penser ä un artiste grec ou de langue grecque. 
Nous ajouterons : ou ä un prototype grec latinise. Mais il 
est clair en effet que ces inscriptions nous obligent eiles aussi 
ä regarder vers TOrient. Fournissent-elles paleographique- 
ment une date? J’ai consulte nos deux meilleurs specia- 
listes, R. Marichal et Ch. Perrat, qui ont bien voulu mettre 
par ecrit leurs observations, et m’autoriser ä publier ici la 

note suivante: 

« L*essai de datation des legendes qui accompagnent les fresques 
de Castelseprio ne peut guere se fonder que sur le mot EMEA et 
plus encore que sur la lettre E, de type oncial, sur les lettres M et 
A, qui appellent les observations suivantes : 

«1°) M; Cette lettre parait appartenir ä un alphabet de type 
« onciale liturgique » grecque ou « onciale du vi® siede », dont Tal- 
phabet est caracterise notamment par la tres forte epaisseur des 
traits verticaux de VM, Une teile ecriture est tres employee au 
VI® siede. Bien* qu’elle se rencontre jusque vers 800, eile apparait 
en complete decadence aux vii® et viii® siedes (Thompson, Intro- 

duction to Greek and Latin Paleography, n® 47). Lorsqu'elle re- 
fleurira, du ix® au xi® siede, eile offrira un aspect assez different 
(recherches de Graux sur les mss. grecs d’Espagne). 

« 2) A: Les deux traits obliques de la lettre se rapprochent au 
sommet de celle-ci sans paraitre se toucher. On ne remarque, en 
tout cas, sur la photographie, aucun chapeau horizontal. La lettre 
de Castelseprio est donc plus proche de VA pointu que de VA plat, 
qui est connu a Tebessa et ä Aquilee sur des inscriptions non da- 
tees et qui se retrouve sur des mosaiques de St-Vital de Ravenne 
(milieu du vi® s.), mais ici dans un alphabet Capital. Atteste en 
Italic en 1123 (Rome, Ste-Marie in Cosmedin), cet A s’est repandu 
en Gaule de 636 (Volvic) au xiii® siede inclusivemenl. 

« L’A pointu et ä barrette brisee est beaucoup plus ancien, puis- 
qu*il est atteste dans Tecriture latine des Tepoque republicaine sur 
les monnaies (Cagnat, Cours d'epigraphie, 1914, p. 12) et sur les 
affiches dectorales dePompd, entre80et30 (Programm, antiquiss., 

C.LL., IV, 63). Dans i’epigraphie lapidaire, les premiers exemples 
dates remontent sans doute aux annees 69/79 (tombe retrouvee 
ä St-Sebastien de Rome; Mancini, Notizia degli Scavi, 1923, p. 32) 
et 135 (Huebner, Exempla scripturae epigr. lat, n® 1160). Ce der- 
nier auteur en eite plusieurs exemples, pour la plupart Italiens, 
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qui s’echelonnent sur le in® et le iv® si^cle. Ils sont de types di¬ 
vers : A pointu, ä crochet, ä fourche ou ä harre oblique de droite 
depassante (Ibid., n®s 541, 711, 716, 739, 755, 790, 792, 1157). 
Mais c’est surtout du v® au vii® siede que VA ä barrette brisee 
se repandra dans le bassin ocddental de la Mediterranee. En voici 
quelques exemples : (a) Italie, Rome, forme pointue, a, 338 (De 
Rossi, Inscr, Christ, urbis Romae, t. I, n® 50); formes diverses, 
V® siede (Huebner, op. cit, n® 744, 746); — Ravenne, A ä harre 
de droite depassante, dans Talphabet Capital des mosaiques de 
St-Vital. — (b) Gaule et Germanie, A pointu et ä barrette brisee, 
ä Lyon, en 493 (Le Blant, Inscr. chretiennes de la Gaule, t. I, 
n® 77 et pl. n® 55) ; sur Tepitaphe n® 9 provenant des fouüles faites 
ä St-Laurent de Lyon par P. Wuilleumier et A. Audin, et sur le 
reliquaire de Teudericus ä St-Maurice d'Agaune [vii® siede]; — 
formes diverses, tres abondantes dans la region rhenane (Musees 
de Cologne, Bonn, Mayence), du v® au vii® siede. —(c) Espagne, 

epitaphe de Marcella, a. 558 (Navascues, La era « ...as», Madrid, 
1951, pl. II) et dedicace de N.-D. de Merida, premide moitie du 
VII® siede (Ibid., pl. III, 2). — (d) Afrique : Numidie, forme a 
crochet, ä la basilique valentinienne de Djemila, 364-367; — 
Tunisie, edit imperial de Kairouan [v® siede] (Al. Merlin, Cat 

Musee Alaoui, SuppL, pl. LIV, 2); —Tripolitaine, cimetiere III 
de Sabraiha [debut du v® siMe] (LR,T,, n® 219). 

({Dans Tepigraphie grecque, VA ä barrette brisee remonterait 
selon Huebner (op. cii., p. liv) au moins ä la premide moitie du 
II® siede avant J.-C. II a ete employe plus tard ä la fois dans des 
inscriptions paiennes et chretiennes. Nous citerons, parmi les 
premieres, les noms de carriers, ou plutöt d’entrepreneurs grecs, 
qui sont graves sur des chapiteaux et des bases de T« ensemble 
severien » de Lepiis Magna (v. 200) (Comm, de J, Guey, Prof, 
ä la Faculte des Lettres de Lyon. Cf. W. Perkins, Journal of 

Roman Studies, 1951, pp. 89-104); et, pour les secondes: VA ä 
crochet (in® siede) sur Tinscription d’Urbain [II], ä Ste-Cdile de 
Rome (De Rossi, Roma sott., t. H, p. 373) et sur celle de Pectorius, 
ä Autun ; VA pointu et ä barrette brisee de Tepitaphe du mausolee 
de St-fitienne a Jerusalem [v® siede] (P. Lagrange, Saint Etienne 

et son sanctuaire ä Jerusalem, p. 116). On notera en outre que 
Temploi de ce dernier A est frequent, meme dans les inscriptions 
chretiennes latines qui comportent Talpha et Tomega. 

« II semble d'ailleurs que VA plat mentionne plus haut derive 
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tout naturellement de VA pointu, lorsque celui-ci offre une fourche 
susceptible de s’empäter (Cf. des ex. de cette evolution dans Hueb- 
ner, op. ciL, 723, 773, et dans Navascues, op. et loc. dt). 

« Ces observations, si eiles ne permettent pas de rien prejuger 
en ce qui touche Torigine exacte du peintre de Castelseprio, pour- 
raient cependant inciter ä ne pas trop descendre dans le temps 
la date d’execution de son travail, ou celle du modele qu’il a pu 
avoir sous les yeux», 

(R. Marichal et Ch. Perrat). 

Malgre la gründe prudence des deux savants auteurs de 
cette note, leiir opinion, on le voit^ est gue les inscriptions 
(donc les fresques) de Castelseprio peuvent etre du vi® ou 
du VII® siede, beaucoup plus difficilement dejä du viii®, et 
ne sauraient descendre plus bas. Qu’on apporte la restric- 
tion que ce peut etre plutot la date d’un modele, ne change 
rien au fond de la question, puisque c’est justement la date 
du modde, s’il y en eut un, qui nous interesserait. Qu’on 
n’objecte pas non plus que le peintre a pu vouloir conserver 
ä ses lettres des formes grecques : s’il est vrai qu’il a latinise 
^ pata en emea, ü n’y a pas de raison qu’il se soit attache 
a reproduire scrupuleusement le dessin d’une barrette. 

Donc la datation que proposent R. Marichal et Ch. Perrat 
garde en tout etat de cause sa valeur propre. Et nous voici 
bien embarrasses. Sans doute, s’agissant de dater un en- 
semble de fresques, les donnees qu’apporte la forme de quel¬ 
ques lettres peuvent apparaitre secondaires: personne, je crois, 
ne voudra cependant les juger negligeables. Dans Vetat ac- 
tuel de nos connaissances, elles interdisent de descendre jus- 
qu’aux ix®-x® siecles. Rien n’empeche, dans ces conditions, 
de remonter beaucoup plus haut, puisque nous sommes dans 
une pmode de plus de deux siecles oü les points de repere, 
pour l’art byzantin, font encore defaut. Rien n’empeche, 
par exemple, d’accepter le point de vue de Meyer Schapiro. 
Pour Part d’Occident, et les origines de la « renaissance caro- 
lingienne», les cons^quences en seraient des plus importantes. 
Pour Part byzantin, elles seraient proprement revolution- 
naires: elles obligeraient a reexaminer une longue periode, 
et jusqu’ici la plus obscure, de son histoire, etäposer ä nou¬ 
veau, entre autres problemes, celui du Rotulus de Josue 
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ou du Psautier de Paris, dont se trouve remise en cause, 
soit la date, soit la signification, 

Car ce qu’en tout cas on ne saurait, ä mon sens, mettre 
en doute, c’est VhelUnisme de ces peintures retrouvees dans 
la Campagne lombarde. Et parce qu’elles se trouvent en 
Lombardie, elles ont encore un dernier merite, et non le 
moindre: celui d'attirer Tattention sur le röle artistique de 
cette province (avec ses prolongements vers le midi de la 
France et vers la Suisse), dont Fimportance tut grande. On a 
encore peu de moyens, pour la fin de Fantiquite et le haut 
moyen äge, d’y faire la part des traditions venues du plus 
lointain passe, des influences regu.es du dehors, de la crea- 
tion originale; la decouverte de Castelseprio apporte un 
trait de lumiere, 

* 
* ^ 

L’etude ou la decouverte de monuments tels que S. Lo- 
renzo ou Castelseprio pose ä nouveau le probleme des in¬ 
fluences aui se sont exercees sur Fart chretien d’Italic, ä la 
fin de Fantiquite et pendant le haut moyen äge. En d’autres 
termes, eile explique que la question « Orient ou Rome », qui 
opposait dejä, il y a plus d’un demi-siecle, Strzygowski et Ri- 
voira, ait retrouve dans ces dcrnieres annäes une actualite 
et une importance singuliäres. Mais puisqu’on veut rouvrir 
ce debat, il faut se demander si on le place sur son vrai ter- 
rain, qui a priori n’est pas celui oü le placait la fin du siede 
dernier. Les savants Italiens, naturellement peu favorables 
ä Strzygowski, dont les exces et les erreurs sont d’ailleurs 
aussi manifestes qu’ils furent en leur temps feconds, invo- 
quent volontiers Fecole viennoise d’A. Riegl et F. Wickoff, 
ou plus pres de nous la monographie de W. Sas Zaloziecki 
sur Sainte-Sophie (^). Ils ont salue comme une victoire le 
livre, interessant et documente, mais ä mon sens tres con- 
testable, de C. M. Dawson P), qui tend ä demontrer que Fil- 

(1) W. Sas-Zaloziecki, Die Sophienkirche in ‘Konstantinopel und 
ihre Stellung in der Geschichte der abendländischen Architektur, Rome 
et Freiburg-in-Brisgau, 1936. 

(2) G. M. Dawson, Eomano-Campanian mythological Landscape 
Painting, New Haven, 1944. 
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lusionnisme pictural, le colorisme, la vision optique (qu’on 
oppose ä la vision tactile des Grecs), Tespace ä trois dimen- 
sions, la perspective, sont ues ä Rome, et non dans le monde 
grec ou oriental. Ils ont accueilli avec non moins de faveur, 
tont recemment, Touvrage d’Emerson Swift sur «les sources 
romaines de Tart chretien »(i). Celui-ci veut constituer, sur 
le Sujet, une espece de somme, et demande qu’on s’y arrete 
un moment, car il represente parfaitement une tendance con- 
tre laquelle on doit reagir. 

La these de Tauteur, ä vrai dire, est simple, voire sim- 
pliste : tout vient de Rome. Considerons Tarchitecture. Apres 
une analyse assez inutile de theories depuis longtemps peri- 
mees, (2) une presentation conventionnelle et discutable d’un 
plan-type de la basilique chretienne, apres avoir passe en re- 
vue des monuments trop divers, Tauteur conclut sans trouble 
et sans hesitation: « C’est le style romain d’Occident, non le 
style de TOrient incapable de progres (anprogressive), qui a 
fourni le riche repertoire de types et d’exemples dont les ar- 
chitectes chretiens sont partis pour creer et developper leurs 
edifices religieux. Pour Tancienne eglise basilicale, ils se sont 
naturellement tournes vers la basilique civile paienne de type 
specifiquement Occidental et, par analogie avec les monu¬ 
ments funeraires romains, lui ont donne la forme ä transept 
qui a connu une si grandiose evolution avec les cathedrales 
et eglises de TEurope occidentale. Pour leurs baptisteres, 
eglises ä plan central, martyria, ils sont partis de la meme 
maniere des bains, temples et tombeaux romains. Et möme 
pour le plan dit en croix grecque, qu’on a longtemps cm 
d’invention orientale, ils ont sans aucun doute fonde leurs 
prototypes sur des formes romaines bien etablies. C’est donc 
une conclusion amplement justifiee que, avec des exceptions 
mineures et sans importance, la plus ancienne eglise chre¬ 
tienne, avec ses annexes, baptistere et martyrium, sort, na- 

(1) Emerson H. Swift, Roman Sources of Christian Art, Columbia 
University Press, New York, 1951, in-l®, 248 p., 66 fig., XLVIII pl. 

(2) Celles de Zestermann (1847), de Kraus, etc. Inversement, les 
travaux r^cents de E. Dyggve, A. M. Schneider, J. Sauvaget, A. Gra- 
bar, J. Lassus, etc., paraissent ignores. 
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turellement et directement, dans toutes ses formes et dispo- 
sitions essentielles, du style architectural et des vieilles tra- 
ditions de TEmpire romain d’Occident. » De meme, en ce 
qui concerne les procedes de construction, Sainte-Sophie n’est 
que l’aboutissement, le lieu oü culminent (culmination) des 
siecles d’experience et d’invention realisees sur le sol de Tlta- 
lie: eile est presque une copie de la basilique de Maxence 
ou de la grande salle des thermes de Diocletien ; Anthemius de 
Tralles n’avait-il pas un frere qui sejourna ä Rome? La 
voüte d’aretes, la coupole sur plan circulaire, la coupole ä 
pans sur plan polygonal, la coupole cotelee, la calotte sur 
plan carre sont des inventions romaines: la premiere coupole 
de Sainte-Sophie etait de ce dernier type, et « creation de 
Tarchitecture romaine d’Occident»; celle d’Isidore le Jeune 
fut bien « une vraie coupole » avec « de vrais pendentifs mais 
« more or less by accident»... L’illusionnisme, habituellement 
attribue ä l’Alexandrie hellenistique, le colorisme, attribue 
ä rOrient, sont « des produits originaux du genie artistique 
des Romains», lesquels resolurent aussi le probleme de la 
representation de «Fespace atmospherique». L'Orient, la 
Grece, la civilisation hellenistique disparaissent, n’ont joue 
ä peu pres aucun röle: d’ailleurs « la base fundamentale de 
la vie et de la foi des premiers chretiens est essentiellement 
romaine ». Byzance möme recule, s’efface: « Le soi-disant 
art byzantin, jusqu, au moins le x® siede, scrait plus juste¬ 
ment nomme style romain medi6val». Et le livre s’acheve 
sur ces lignes sans replique: « A la question Orient ou Rome 

dans Fart chretien, Fauteur pense avec Wilpert (^) qu’une 
seule reponse peut 6tre donnee et que cette reponse est, sans 
equivoque, Rome ». 

Que dire de cet ouvrage, sinon que ses outrances compro- 
mettent, au lieu de la servir, une these dans laquelle tout 
n’est pourtant pas ä rejeter? Certains articles, publies en 
Italic, ont suivi la m6me voie. D’autres savants Italiens ont 
montre plus de moderation, et mieux pose le probleme, malgre 

(1) E. Swift fait allusion ä l’^tude de Wilpert, Roma fondatrice 
delV arte monumentale paleocristiana e medievale, dans Atti X Congr. 
Jntern. Storia delV Arte, Rome, 1912. 
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une evidente Sympathie pour les theses d’E. Swift. IIs ten- 
dent, il est vrai, ä etablir iin processus artistique entierement 
italique, dont les grandes etapes seraient Rome, puis Milan, 
puis Ravenne: ce qiü se concoit d’un certain point de vue 
historique, ä la condition qu’on ne veuille pas dire que tout 
est contenu dans ces trois termes, sans aucune place pour 
rOrient ou la Grece(^). Je voudrais, laute de pouvoir tout 
citer (2), emprunter deux exemples caracteristiques aux tra- 
vaux recents de deux archeologues et historiens de l’art de 
grand merite, C. Cecchelli et S. Bettini. 

Le Premier (®) releve avec raison, et meme ä mon sens sans 
y insister assez, Timportance de ce veritable musee de for- 
mes architecturales (oü TOrient tient d’ailleurs une grande 
place) que fut au second siede la Villa Hadriana : c’est bien 
de lä qu’il faut partir pour etudier Tarchitecture du Spätan- 

iike romain. Mais il estime que le siede suivant fut beau- 
coup plus hardi, dans sa tendance ä se liberer des grandes 
surfaces murales fermees et immobiles, plus novateur, dans 
Temploi de la polychromie. Alors « rhellenisme, l’Orient font 
leur entree ä Rome ^>, et Rome, par un phenomene d’osmose, 
fait refluer ces apports dans toutes les provinces de l’Em- 
pire, oü ils se modifient suivant les traditions et les tempera- 
ments locaux. C. Cecchelli, il est vrai, tout en reconnais- 
sant d’un cöte que Rome fut« comme le grand conservatoire 

(1) N'est-ce pas pourtant ce que tendrait ä faire W. Sas-Zalo- 
ziecky, L’importanza della decorazione musiva nelV archiiettura ra~ 
vennate e il suo posto nella pittura tardo^romana, dans Felix Ra¬ 
venna, I (LII), 1950, p. 5-33 : « Tout le Systeme decoratif de l’art de 
Ravenne, ä ses origines, est non pas une importation de 1'Orient, 
mais la descendance de monuments de Tantiquite romaine qui se 
trouvaient sur le sol de Tltalie (...) L’Occident pr^cede les systtoes 
d^coratifs byzantins. » 

(2) Je voudrais pourtant au moins signaler un suggestif essai de 
Doro Levi, qui n'entre pas exactement dans le sujet qui nous occupe, 
mais en eclaire les approches : Uarte romana, Schizzo della sua evolu- 
zione e sua posizione nella storia delV arte antica, dans Scritti d’arte 
antica in memoria di A, Della Seta, Rome, 1950, p. 231-303. 

(3) Cf. par ex. Italia, Pisanzio ed Oriente, dans Felix Ravenna, 
6 (LVIII), 1951, p. 34-54 ; et encore, du meme C. Cecchelli, Dalla 
hasilica di Massenzio a Santa Sofia di Constantinopoli, dans Afti 
del V Convegno nazionale di Storia delV Architettura, Perugia, 1948, 
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de rhell^nisine », fait de Tautre la part fort belle ä son genie 
createur. II estime par exemple que Sainte-Sophie (^) est 
suffisamment expliquee par une serie de monuments tels que 
la basilique de Maxence, puls le nymphee des Horti Liciniani, 
puis la coupole sur plan carre du tombeau de Casal dei Pazzi 
pres de Rome: je ne partage pas cette opinion. Mais il ex- 
prime une idee tres juste lorsque, apres avoir reconnu qu’a- 
vant Rome une sorte d'universalisme fut inaugure dans le 
monde ancien par Alexandre, il en montre Theritage transmis 
ä Rome, puis par Rome, et insiste sur Timportance de cet 
oecumenisme romain, de cette koini romaine, qui ne fut pas 
seulement une koin^ d’institutions, mais aussi d’idees, et de 
formes artistiques. Il faut seulement ne pas s’efforcer a croire, 
et ä faire croire, que Rome fut creatrice de tout ce qu’elle 
contribua ä diffuser. 

S. Bettini (^) est categorique. S’il estime que la forme de 
Tedifice cultuel byzantin fut inspiree dans son esprit par la 
mystique du Pseudo-Denys, — question d’importance, mais 
qui n’est pas ici notre sujet —, il professe que dans son ar- 
chitecture eile est inspiree par la piü tipica pratica costrut- 
tiva romana». La patrie de Tarchitecture chretienne voütee 
n’est pas en Orient, en Mesopotamie: eile est ä Rome. S. 
Bettini veut detruire deux mythes de « Farcheologie roman- 
tique »: que Tart byzantin derive d’un Orient d’ailleurs va- 
gue et impossible ä preciser (Strzygowski et ses epigones) ; 
qu’il soit Tultime expression de rhellenisme (Ajnalov et ses 
epigones, specialement les Princetoniani). Il ne juge pas que 

(1) Il me parait Strange, ä ce propos, que G. Cecchelli juge encore 
Sainte-Sophie de Salonique plus ancienne que celle de Constantino- 
ple. De mtoe E. Swift semble croire encore que T^glise de Salo¬ 
nique est de 495. C'est invraisemblable. 

(2) Publications innombrables. Quelques exemples : Origini ro- 
mano-ravennati della decorazione ceramoplastica bizaniina, dansSfizdi 
bizantini e neoellenici, 6,1940, p. 22-30 ; Origini delle forme architetto- 
niche cristiane, dans Quaderni d'archeologia e storia delV arte paleo- 
cristiana e bizantina, Padoue, 1943 ; L'architettura di San Marco, 
Origini e significato, Padoue, 1946 ; Il battistero della Cattedrale (ßap- 
tistere de N6on ä Ravenne), dans Felix Ravenna, I (LII), 1950, 
p. 41-59 ; et le brillant et fougueux bulletin, Studi recenti suW arte 
bizantina, publie dans La critica d'arte, juillet 1949, p. 135-147, 
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sa Position soit compromise par un fait cependant surprenant 
de son point de vue, et qu'il releve lui-meme : les monuments 
ä plan centre, couverts de voütes et coupoles, sont surtout 
nombreux dans les pays greco-orientaux, oü «ils etaient sans 
aucun doute d’importation » (sic), et ils y deviendront l’edi- 
fice cultuel normal, tandis que leur fortune est beaucoup moins 
grande dans la region d’oü ils seraient originaires, TOccident 
latin. Ce paradoxe, pour Bettini, n’est qu’apparent (^). II Te- 
carte au moyen d’un autre paradoxe, ä savoir que le moment 
le plus Occidental de Byzance tut le vi^ siede, « quand Jus- 
tinien fit reconstruire les grands sanctuaires de la capitale 
SOUS des formes deliberement inspirees de TOccident romain ». 
Et, bien entendu, le Systeme decoratif chromatiqm, qui elend 
le tapis des mosaiques sur toute la surface de murs continus, 
a de lui aussi constitue, pendant la derniere periode de Tart 
romain, ä Milan, ä Ravenne. 

C’est assez pour faire comprendre le point de vue des plus 
representatifs parmi les savants Italiens. Point de vue inte¬ 
ressant, et utile dans la mesure oü, sans qu'intervienne aucun 
nationalisme scientifique, il peut conduire ä reviser des juge- 
ments rendus un peu hätivement, et qui ne tenaient pas 
assez compte de la grande tradition imperiale romaine. Pour- 
tant, ce n’est pas d’une plume italienne qu’a mon sens sont 
sortis les mots les plus senses et les plus sages, mais an- 
glaise(2). J. B. Ward Perkins a raison de dire que la discus- 

(1) A mon avis pourtant, et on Ta dejä vu plus haut ä propos de 
S. Lorenzo, on ne peut pas ecarter si facilement cette objection. De 
m§me, en sens inverse, on doit se dcmander comment il se fait qu'ä 
Rome, sipeu d'ann^es apres la basilique de Maxence, — ce Caesareum 
(selon Tinterprötation de Cecchelli) que les Regionaires nomment 
basilica constantiniana, — les grands monuments chretiens, le Latran 
et ses descendants, Saint-Pierre, Saint-Paul etc., soient non seule- 
ment si diff^rents, mais ä vrai dire le contraire. La r^ponse suppo- 
serait r^solu le Probleme de Varchitecture constantinienne, qui ne 
Test pas. Et il conviendrait de dresser d'abord la liste des monu¬ 
ments authentiquement constantiniens. 

(2) J. B. Ward Perkins, The Italian Element in late Roman and 
early Medieval Architecture, dans Proceedings of the British Academy 
(Annual Italian Lecture), 33, 1947 (paru en 1949), p. 163-194, avec 
8 planches. Cf. Tanalyse que j'en ai donn^e dans Revue des Etudes 
byzantines, 10, 1952, p. 180-181, qui me dispense de m'attarder ici. 
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sion serait plus efficace si Ton definissait d’abord le sens que 
Ton entend donner au mot « romain ». II a raison encore de 
dire que Tepoque est passee des antitheses simplistes: Orient 
ou Occident, Rome ou Constantinople, Italianisme ou Helle- 
nisme. II a raison enfin d’insister avec force, ä la fois sur la 
vigueur d’une tradition grecque que manifestent assez les 
mosai'ques d’Antioche, et sur la puissance et les ressources 
de la construction romaine ä parements de briques et mas- 
sifs de concretion : partant de la domus aurea de Neron, puis 
de plusieurs edifices de la Villa Hadriana, eile produit le 
Pantheon, « le premier grand monument ä etre enti^rement 
concu comme un Interieur », les grands thermes imperiaux, 
la basilique de Maxence. II est vrai que sur une salle carree, 
Rome place une voüte d’aretes, non une coupole; et que le 
Probleme du pendentif, auquel je pense d’ailleurs qu’on ac- 
corde parfois une importance trop exclusive, n’a pas recu, 
au temoignage de Ward Perkins, sa solution ä Rome, mais 
en Egypte, ä Saint-Menas. Et c’est pourquoi je serais moins 
porte que lui ä reconnaitre la filiation qu’on veut maintenant 
etablir, par dessus plus de deux siecles, de la basilique de 
Maxence ä Sainte-Sophie, en passant par Milan et par Ra- 
venne, oü Saint-Vital est en effet un monument-cle aussi im¬ 
portant que S. Lorenzo, mais dont je ne parviens pas a croire 
qu’il soit suffisamment et entierement explique par la basili¬ 
que de Maxence, pas plus que je ne le crois pour S. Lorenzo. 

Mais, au bout du compte, le plus important n'est pas lä. 
On continuera sans doute d’agiter les problemes de Chro¬ 
nologie et de filiation, et il convient de le faire, ä la condition 
de n’invoquer que des monuments bien connus et bien etu- 
dies. Mais les resultats, pour les siecles qui nous occupent, 
demeureront de portee limitee. II y en a deux raisons, en 
apparence contradictoires, en fait complementaires. D’une 
part, le monde ancien, du ii® au vi^ siede, presente dans 
tous les domaines, pour reprendre un terme dejä employe, 
un caractere d’oecumenicite si fort, qu’il deconcerte et de- 
passe la recherche etroite des origines et des paternites. En 
mßme temps Rome, au temps de sa plus grande puissance, 
n’avait pas cherche ä detruire les particularismes, et depuis 
son declin, et le vaste mouvement de decentralisation qui 
s’ensuit, ceux-ci resurgissent plus vigoureux que jam ais. 
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C’est pourquoi « nous ne devons pas ^tre davantage surpris, 
dit fort bien Ward Perkins, de voir le martyrion de Seiende 
Pierie et S. Lorenzo de Milan adopter le meme plan, que de 
les voir ensuite, pour les voütes et la couverture, suivre cha- 
cun des traditions locales depuis longtemps dablies». C’est 
dans cette perspective qu’il faut desormais chercher. Mais on 
a fait ici assez bonne part au point de vue romairiy pour qu’il 
soit, en terminant, permis de rappeier deux ou trois faits. 
Les noms d’artistes que nous connaissons sont presque tous 
grecs ou greco-orientaux. Apres raffaiblissement de Rome, 
le centre de gravite du monde revient en Orient. L’empe- 

reur n’est plus un magistrat romain, mais l’autocrator. Le 
christianisme enfin, puisqu’il s’agit d’art religieux, sort de 
rOrient, parle grec, et ses plus grands Docteurs sont grecs 
ou orientaux. 

Paul Lemerle. 



ECCLESIASTICAL RELATIONS 

BETWEEN THE DESPOTATE OF EPIRUS 

AND THE KINGDOM OF NICAEA 

IN THE YEARS 1215 TO 1230 

Of the many by-products of the Fourth Crusade the two 
most significant for the history of Byzantium were the Des- 
potate of Epirus and the Kingdom of Nicaea. A somewhat 
distorted picLure of the relative importance of these two 
widely-separated States in the years 1204 to 1261 has been 
bequeathed to posterity through the prejudiced account of 
the Nicene historian George Acropolita. Acropolita shared 
first in the suspicion and later in the open hostility of the 
Nicene Emperors towards Epirus. The purpose of his work 
was to demonstrate to succeeding generations that the history 
of the Kingdom of Nicaea unfolded inexorably and by divine 
right towards the restoration of the Byzantine Empire: and 
through his influence this partisan conception has been 
accepted as historically just. Unfortunately no Contemporary 
history of Epirus has survived to state the Claims of the 
Despotate in equafterms: and it has perhaps been too generally 
supposed that the Despotate of Epirus was, as Acropolita 
makes out, little more than a rebellious offshoot of the King¬ 
dom of Nicaea. 

That such was by no means the case is clear from the 
Imperial titles adopted by the Despots after the capture of 
Salonika by Theodore Angelos in 1224 Q), In that year 
Theodore was crowned Emperor by Demetrius Chomatenos, 

(1) For this date see (most recently) B. Sinogowitz, 2iur Eroberung 
Thessalonikes im Herbst 1224, B,Z, 45 (1952), 28. 
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and thenceforward the overthrow of the Latin Empire and 
the recovery of Constantinople from the Crusaders became 
as much the avowed object of the Despotate as it was of 
the Kingdom of Nicaea. But Theodore’s coronation, which 
had all the appearance of being simply an act of defiance 
directed against the self-appointed Emperors of Nicaea, was 
in reality a formal declaration of the Claim to independent 
sovereignty put forward by the Despotate with increasing 
assurance ever since its foundation by Michael I Angelos in 
1205, The confidence of the Despotate suffered a rüde shock 
at Klokotnitza in 1230, when Theodore was defeated and 
taken captive by the Bulgarian King after leading his armies 
to the very outskirts of Constantinople. But the claim to 
the Imperial title, bequeathed to his sons John and Demetrius 
of Salonika, was re-affirmed by his nephew Michael II, the 
last serious rival of Nicaea, In effect it was the conflicting 
Claims to sovereignty between the Despotate of Epirus and 
the Kingdom of Nicaea which contributed to the survival 
of the feeble Latin Empire: and it was not tili those Claims 
had finally been settled on the field of Pelagonia in 1259 that 
the liberation of Byzantium from the Latins once again be¬ 
came the primary object of the Greeks. 

The Claim to political autonomy asserted by the Despots 
of Epirus both before and after the coronation of Theodore 
is barely suggested by Acropolita : and the questipn of the 
ecclesiastical independence of the Despotate cannoj; even be 
read between the lines of his narrative. Thus the surviving 
correspondence of the hierarchy of the Epirote Church is of 
especial interest, and provides material for a very different 
interpretation of the historical importance of the Despotate 
from that offered by Acropolita. The letters that passed 
between the prelates of Epirus and the Patriarch of Nicaea 
in the years 1215 to 1230, dealing as they do with the problem 
of spiritual authority in a dismembered Empire, clearly re- 
flect the various stages of the more worldly rivalry which 
divided the Greeks during the short regime of the Latin 
Empire. 

Under Michael I Angelos, the first Despot of Epirus, the 
Epirote Church openly acknowledged the titular supremacy 
of the self-styled Patriarch of Nicaea, But the expansion 
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of the Despotate and its increasing political and military 
significance soon prompted its rulers to encourage their 
clergy, who for the most part were content to submit to the 
authority of the Patriarch, in the idea of an independent 
Epirote Church. The idea did not take root until after the 
death of Michael I in 1215 ; but the seeds of an autocratic 
attitude in ecclesiastical matters were sown by his hand. 
MichaeFs policy was to ordcr the remaining Metropolitan 
bishops to proceed to the ordination of clergy throughout 
his territory, and especially in districts newly recovered from 
the Latins. That such arrangements were made without re- 
ference to Nicaea is evident from his appointment of Bishops 
to Larissa in 1212 and Durazzo in 1213. The validity of these 
appointments was not, however, seriously disputed until the 
accession to the Nicene Patriarchate of Manuel Sarantenos 
in 1215, when they were finally ratified at a specially con- 
vened synod — the condition being that future candidates 
for bishoprics in the Epirote Church should be nominated 
or at least approved by the Patriarch before ordination. 

The uncertainties of communication between Epirus and 
Nicaea made the fulfilment of this condition difficult enough. 
But the victorious career of Theodore Angelos and the ex- 
tension of the Despotate at the expense of both Latins and 
Bulgarians after 1215 soon demonstrated that such conditions 
were not only impracticable but also intolerable. The clergy 
of the Epirote Church, encouraged by Theodore, showed 
themsclves ever more reluctant to acknowledge any but a 
nominal allegiance to the Patriarch of Nicaea. Th'ey com- 
pared the unwavering nationalism of their own ruler with the 
overtures made to the enemy by the Nicene Emperor: and 
what originated as an independence forced on the Western 
Greek Church by political and geographical considerations 
developed into a schism which split the Orthodox world for 
several years. 

At the time of Michael’s death the principal figures in the 
Epirote hierarchy were John Apokaukos, Metropolitan of 
Naupaktos, and Basil Pediadites of Corfu. The latter seems 
to have taken but little part in the verbal conflict waged 
by his colleagues with the Nicene Patriarchate: and his sur- 
viving Works show that he was more concerned to combat 

Byzantion XXIE —14. 
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the influence of the Roman Church over his diocese (^). It was 
reserved for his successor George Bardanes to become one 
of the great Champions of the autonomy of the Despotate. 

John Apokaukos of Naupaktos was much more deeply in- 
volved in the affairs of the Despotate, at least after the 
accession of Theodore Angelos. He was a nephew of Con- 
stantine Manasses the historian, who has been identified with 
the Manasses elsewhere mentioned as Bishop of Naupaktos, 
whom Apokaukos served as deacon (^), I^ater he was trans¬ 
ferred to the Offices of the Patriarchate at Constantinople, 
where he remained at least untü the time of John Kama- 
teros (1199-1206), It was doubtless during this period that 
he made the acquaintance of the later Patriarch of Nicaea, 
Germanos, who was then much younger than Apokaukos, 
and serving his diaconate in St. Sophia, The exact date 
of his preferment to the Metropolis of Naupaktos is not 
known, but it is certain that it occurred before the Latin 
conquest, perhaps about 1200 

The ecclesiastical authority vested in Apokaukos by Mi¬ 
chael I of Epirus has been greatly exaggerated. That the 
two were on friendly terms is evident from the DespoPs 
donation of some land to the Metropolis of Naupaktos (^), 
But there is no Suggestion that Michael gave over to him 
the management of the Epirote Church. The appointment 

(1) Cf. his repiy to the Popels Invitation to the Lateran Council 
in 1215, published by Sp. Papageorgiou, "larogla rrjg ""ExxXriaiaQ 
rfjc KsQxvQag, 30-33. Apokaukos was loud in his praises of Pedia- 
dites' learning and his diatribes against«the arrogant Italians 

(2) N. A. Bees, Manassis der Metropolit von Naupaktos ist iden¬ 
tisch mit dem Schriftsteller Konstantinos Manassis, Byz.-neugr. 
Jahrb., 7 (1928-29), 119-130. 

(3) Most of the facts available for a biography of Apokaukos have 
been collected by M. Wellnhofer, Johannes Apokaukos, Metro¬ 
polit von Naupaktos {Münchener Dissertation, Freising 1913). 

(4) Papadopoulos-Kerameus, Ev/ußoZij elg xrjv loTogiav Tfjg dg- 

Xieniaxonijg ’AxQldog, Sbornik State] Posvjas6ennych V. JV. Lamans- 
komu, Part I (St. Petersburg 1907), letter no 6, p. 242. Mehara- 

KES, ^JaroQia rfjg ßaaiXeiag Nixaiag, 189, following Sathas and 
Aravantinos, wrongly attributes to Apokaukos the title of vnig- 

ripog "'AQTTjg xai NavTzdxrov xal iiagxog AlxmXiag, 
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of Bishops to Larissa and Durazzo in 1212 and 1213 was 
entirely Michaers responsibility, and Apokaukos was merely 
obliged to give his approval to a fait accompli Q). With the 
expansion of the Despotate, however, after Michaeks death, 
the need for an authoritative leader of Western Orthodoxy 
became more urgent: and Apokaukos, the last surviving 
Metropolitan in Epirus who had been appointed by a Patriarch 
of Constantinople, came to be regarded by Theodore as the 
leading spokesman for the ecclesiastical independence of the 
Despotate — a position which he was never able to accept 
with equaniniity. By this time he was already in failing 
health, though he remained active at least until Theodore’s 
coronation. He maintained an extensive correspondence not 
only with his own bishops but also with Michael Choniates, 
the exiled Metropoütan of Athens, and with the Despots 
themselves, and seems to have been on the most friendly 
terms with Theodore’s wife and daughters, His opinion was 
constantly being sought on ecclesiastical problems, and to 
him was delegated the responsibility of ratifying the nomina- 
tions to the vacant Bishoprics of Ochrida (1217) and Corfu 
(1219) a 

In these matters Apokaukos was torn between allegiance 
to his victorious ruler and Submission to the will of the 
Patriarch. Even before Theodore’s coronation as Emperor 
of Salonika it was becoming evident that the establishment 
of an independent Epirote Church was a necessary concomit- 
ant of the political ambitions of the Despotate. With the 
appointment of Demetrius Chomatenos to Ochrida and George 
Bardanes to Corfu the Church of Epirus came under the 
influence of a hierachy greater in learning and merit than 

(1) Cf. Apokaukos* reply to the Patriarch Manuel, 17, in the 
Collection of letters published by B. G. Vasilievsky, Epirotica Saec, 
XIIIj Vizantijskif Vremeimik, 3 (1896), 270, line 16 : ngödvfiog ovx 

si/jii xeiQQTovriX'ifiqi ßgaö^g öi f^äkkov Tiegl rd roiavra, and line 20 : 
dkkd xal rovrcov o^xo) Oekovxmv,., 

(2) Besides his letters (many of which remain unpublished) Apo¬ 
kaukos wrote at least one dogmatic treatise. Sixteen of his epigrams 
have also survived, all but one written in Constantinople between 
1183 and 1195. Cf. Papadopoulos-Kerameus, ^AOi^vä, 15 (1903), 
463-478. 
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any of the clergy of Nicaea and fully convinced of the justice 
and divinely-ordained mission of Theodore Angelos. Theo¬ 
dore himself was personally concerned in the preferment of 
both of these prelates, and his hopes that their gratitude 
would serve his political ends were more than realized. While 
Apokaukos preserved a cautious deference towards the Ni- 
eene Patriarchate, the task of vindicating the Claims of the 
Despotate before both Emperor and Patriarch was whole- 
heartedly undertaken by Chomatenos and Bardanes. 

Chomatenos had formerly served as Chartophylax in the 
Church of Bulgaria, and even before his preferment had 
established his reputation as a theologian by a series of 
replies to dogmatic questions (^). His' election to the Arch- 
bishopric of « Justiniana Prima and all Bulgaria» was made 
by Theodore early in 1217, shortly after his conquest of 
Ochrida, on the recommendation of Apokaukos 0, In this 
Position he soon became recognized as court theologian not 
only to Theodore but also to the Serbian throne. His works 
and his extensive correspondence show that his advice was 
constantly being sought by all classes of people in all manner 
of Problems; and his rigorous defence of the Orthodox faith 
against the influence of the Roman Church was of no little 
assistance to Theodore’s cause. From the historical point of 
view, however, it is the correspondence between Chomatenos 
and the Patriarch Germanos II which is of primary impor- 
tance in the estimation of the rival Claims of Epirus and 
Nicaea. 

George Bardanes, who was appointed Bishop of Corfu soon 
after the death of Basil Pediadites in 1219, was no less strong 
in his Support of the Epirote Church against the Patriarch 0. 

(1) The Collection of the writings of Demetrius Chomatenos made 
by Cardinal Pitra, Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi 
paratay vol. VII (Rome 1891), is cited as Pitra VII. 

(2) For this date see Drinov, UbqI rivcov (Tvyygappdrcov /i. xov 

XtoparriVov iarogixrjg inöipewg, Viz. Vrem., 1{1S94), 319-340, and 
2 (1895), 1-23. Cf. Papadopoulos-Kerameus, Xv/nßo^ etc. (L c.), 
intioduction. Apokaukos' part in the appointment of Chomatenos 
is referred to in letter in XvpßoXiq etc., p. 233 : eyco öi jidvTwv 

djioöop^ifidaag rag S6^ag ae t6v i/ndv naQijyov Arjp^XQiov. 

(3) The date of Bardanes' preferment is derived from Theodore's 
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Bardanes was a pupil of Michael Choniates, with whom 
he never ceased to correspond. These letters, like all his 
Works, are written in the flamboyant style of which he was 
a very conscious exponent, and which earned him the title 
of « the Attic » Q), By 1218 Bardanes was in Epirus, serving 
the Bishop of Grevena as deacon, though retaining the name 
if not the office of Chartophylax of Athens which he had 
formerly held : and while in Grevena he was proposed by 
Apokaukos, not from personal acquaintance but on his 
merits, as a candidatefor the vacant Bishopric of Vonitza. 
For this dignity he considered himself unworthy, stating his 
reasons in a lengthy letter to Naupaktos. But in the follow- 
ing year (1219) he showed his readiness to accept an even 
greater honour when, on the proposal of Theodore seconded 
by the personal recommendation of Michael Choniates, he 
was elected to the Metropolitan See of Corfu (^). This appoint- 
ment was finally ratified by a synod at Arta, convened on 
the Orders of Theodore, in October 1219 (®). 

From the succession to the Nicene Patriarchate of Manuel I 
Sarantenos in 1215 the problem of ecclesiastical loyalties in 
the divided sections of the Byzantine world was increasingly 
influenced by political considerations. One of ManueFs first 
acts was to ratify the appointments of Bishops to Larissa 
and Durazzo made by Michael of Epirus without the sanction 
of Nicaea. But Theodore soon surpassed his brother in the 
expropriation of patriarchal rights, electing clergy in his newly 

letler to Apokaukos on the subject, n® 7 in Viz. Vrem,y 3, 252. It 
seems from Theodore's remarks that another Bishop held the See 
of Corfu for a very short time after the death of Pediadites. 

(1) Apokaukos once addresses him with this title, 28 in the 
Collection of Apokaukos' writings contained in the Codex Baroc- 
cianus, 131 (325 v.), published by S. Petrides, Jean Apokaukos, 
lettres et aufres documents inedits, Bulletin de VInstitut arcMolo- 
gique russe ä Constantinople, 14 (Sofia 1909), (parts 2-3), 28. 

(2) Letter of Theodore 7 in Viz. Yrem., 3, 252-3 and of Ako- 
minatos n*^ 9, ihid., 254-5. Apokaukos elsewhere refers to Bardanes 
as «his own creation » {xd x&v äpmv Egyov), letter n® 9 
published by P. Kerameus, KeQxvQaXxd, Viz, Yrem., 13 (1906), 351. 

(3) Meliarakes (o. c.j 188, 204) by a misreading of the indiction 
dates this synod to 1220. Cf. Wellnhofer (o. c.), 43- 
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conquered territories with a disregard for canonical procedure 
which Apokaukos, the only remaining member of the Epirote 
hierarchy who had ever owed direct allegiance to the Pat¬ 
riarch, was hard put to it to justify. On the appointment 
of Chomatenos to the important See of Ochrida in 1217 
Apokaukos was obliged to applaud the wisdom of his ruler 
with one hand while allaying the doubts of his Patriarch 
with the other (^). Two years later, with the consent if not 
the approval of Apokaukos, Theodore appointed one Kosto- 
meres to the newly-recovered diocese of Neo-Patras (^). But 
the election of Bardanes to Corfu marked the beginning of 
the end in the already strained relations between the Des- 
potate and Nicaea: and once again Theodore was the power 
behind the ecclesiastical scene. It was he who invited Apo¬ 
kaukos to summon the synod at Arta on 15 October 1219 
to ordain a successor for the widowed See of Corfu, suggest- 
ing, «if it were permissible for a man of the world to dabble 
in spiritual matters», the name of Bardanes: and though 
he protested that his Suggestion was not a «tyrannical 
command» it is clear that his mind was made up, Apo¬ 
kaukos, more cautious than ever, pleaded his ill health as a 
means of evading the issue (®). But the synod was held 
notwithstanding, and the voting clergy who elected Bardanes 
to Corfu drew up a synodical decree in justification of their 
action, This document was intended for the edification of 
the Nicene Patriarch. Scriptural texts were cited to prove 
the undesirability of leaving any town or parish in Christen¬ 
dom, for however short a period, without a Bishop at its head. 
The appointment of Bardanes, necessitated as it was by the 
prevailing circumstances, could not therefore be construed 
as a Violation of the Patriarchal prerogative. Indeed the 
election of so eminently worthy a man to so important 
a Position merely demonstrated the deep concern of the 
Epirote synod and of Theodore Angelos for the spiritual 

(1) Letter to Theodore, n*» 3, Viz. Vrem,, 3, 245. 
(2) Ibid., no 2, p. 243. 
(3) Letters n®* 7 and 8, Viz. Vrem., 3, 252-254, 
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guidance of the people of Corfu, vulnerable as they were to 
the sophistries of the Roman Church 0, 

These protestations, however, were little more than a fa- 
cade; and the appointment of Bardanes, following on that 
of Chomatenos, was a further step towards the complete 
renunciation of the Patriarchal authority of Nicaea which 
the Epirote clergy, coaxed and convinced by Theodore, were 
later to make. Nevertheless Apokaukos, who was still the 
leading figure in the Western Greek hierarchy, continued to 
make what efforts he could to justify the religious zeal of 
his ruler to the Patriarch. 

Early in 1219 Theodore I Laskaris of Nicaea, alarmed at 
the rapid expansion of the Despotate and hoping perhaps 
to forestall his rival by securing at least a title to the Byzan- 
tine throne, took as his third wife Maria of Courtenay, daughter 
of the Empress Yolande (2). Towards the end of the same 
year, activated by similar motives, he attempted to enlist 
the favour of the Roman Church by convoking at Nicaea 
a synod of Greek and Latin clergy. Invitations were accord- 
ingly sent out to all the Patriarchs, and legates were to be 
sent to the Pope to discuss union between the Churches. 
The date of the synod was fixed for Easter 1220, and Manuel, 
the Patriarch of Nicaea, wrote letters to Theodore Angelos 
and Apokaukos asking them to arrange for some Epirote 
representatives to be present, and expressing the hope that 
Apokaukos would attend in person (®). 

To this proposal the Despotate adopted a firmer attitude, 
and in censuring any Suggestion for treating with the Latins 
Apokaukos seems to have feit himself on surer ground. In 
the reply which he drafted to Manuel he points out that 
though the experiment of union with the Roman Church 
(«which even the Emperors of time past were unable to 
effect») might be worth the attempt, it could ultimately only 
increase the power of the Latins and hence the misery of 
the Greeks. Nevertheless, if such a synod is to be held, he 

(1) The text of this decree is contained in Viz. Yrem,^ 3, 260-263. 
(2) Acropolita, ed. Heisenberg, 33. 
(3) Letter n® 14, Viz. Vrem,, 3, 264. 
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proposes that it take place in Theodore’s territory, on the 
grounds that the menace of Latin hostility by land and sea 
prevents Epirote reprcsentatives from making the journey 
to Nicaea ; while the Greeks of Nicaea, thanks to their treaties 
with the Latins, have free access to the West and to Rome 
itself (^). Apokaukos voices the general Indignation feit in 
the Despotate over the marriage of Laskaris to the daughter 
of the Latin Empress, and bitterly deplores the consequent 
truce with the Latins f). That Laskaris had hopes of secur- 
ing the succession to the throne of Constantinople through 
Yolande’s daughter is clear from the account of Mouskes: 
and Apokaukos’ remarks suggest that the Latins had ceded 
some territory and paid over a sum of money to achieve 
this alliance (^). Union with Rome would materially assist 
in the fulfilment of these expectations. But such proceedings 
could only be regarded as treachery by the Greeks of the 
West, who had so much more cause for resentment against 
the Latins: and the Patriarch himself privately feit as much 
disapproval of suing with the Church of Rome as he publicly 
expressed with regard to Laskaris’ marriage (^). This behav- 
iour on the part of the ruler of Nicaea was, as Apokaukos 
points out, not calculated to improve relations between the 
already divided halves of the Orthodox Church : and he 
concludes his letter with a reproach to Nicaea for turning 

(1) Letter 15, Viz. Yre/n., 3, 265-267, written about January 
1220. (Cf. Wellnhofer, o. c., 51). Laskaris had also made a very 
favourable treaty with Venice in August 1219, and Venetian merchant 
vessels had free access to the ports of Epirus. (Cf. Tafee & Thomas, 

Urkunden ... Venedig [Fontes Rerum Austriacarum, XIII] 2, 205- 
207. 

(2) The betrothal of Laskaris' daughter to the Emperor Robert, 
which was not proposed until 1221, does not enter into the question. 
Apokaukos’ words patently refer to a marriage that had already 
taken place, Cf. Norden, Papsttum und Byzanz, 344 ; Wellnhofer, 

0» c., 53. 
(3) Philippes Mouskes, Chronique Rimee (ed. Reiffenberg), 23009- 

23012. Viz. Vrem., 3, no 15, 267, line 19 refers to öoaeig 

XQrjpdxmv xaraßöXaiov. 

(4) Acropolita (ed. Heisenberg), 33 : prjS' S?,(og rfj roia-örrj äQea- 

poyo-piq avy-xaravevovTog. 



THE DESPOTATE OF EPIRUS AND THE KINGDOM OF NICAEA 217 

a blind eye to the iniquities of the Latins and sending em- 
bassies to them at a time when « the great Komnenos», far 
from entering into negotiations, was devoting all his energies 
to waging unceasing war against them. If one man could 
effect so much to their detriment, what could not two fight¬ 
ing side by side achieve? But this, as Apokaukos must have 
realized, was a forlorn hope. For Theodore had no inten- 
tion of making any concession whatsoever to Nicaea, least 
of all that a Laskaris should share in his triumphs. 

Thus the proposal came to nothing, and the Patriarch was 
obligcd to content himself with holding a local synod of 
Greek clergy only, whose discussions were limited to minor 
points of Canon law {^). 

The mutual jealousy of the two rulers, which effectually 
prevented any military co-operation between Epirus and 
Nicaea, tended to hasten the schism in the Orthodox Church. 
The Patriarch was in a difficult position. His influence over 
his Western clergy was patently small; and its weakness 
became increasingly apparent when he continued his at- 
tempts to overrule the eleclion of Bishops in the Despotate. 
A further stage in the ecclesiastical conflict was reached 
following a false report of the death of Kalospites, Bishop 
of Larissa, and the independent appointment of another in 
his place, combined with rumours of the revolutionary acti- 
vities of Demetrius Chomatenos, The Patriarch (Manuel) 
hastened to write to Apokaukos in February 1222, expressing 
his concern at the effrontery of this new appointment to 
Larissa. He recalled the special measures which he had 
taken to sanction the election of Kalospites to Larissa in 
1212, on the understanding that there should be no repetition 
of such uncanonical practices: and despite the fact that the 
report of his synod on this matter was conveyed to Apo¬ 
kaukos by a Patriarchal legate and made known to Theodore, 
rumours had now reached him of the ordination of a successor 
to Kalospites, Such flouting of Patriarchal authority he 
traced to the influence of Chomatenos — « a Bulgarian 
Bishop, a foreigner, and unacquainted with the discipline 

(1) Mansi, Conciliorum Collectio, 22, 1138, 
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of the Church, quite apart from the illegality and invalidity 
of his own ordination ». Apokaukos was advised not « to play 
second fiddle to barbarian and hyperborean Christians », but 
to seek the election of his clergy through the normal and 
legal Channels. The waxen seal of officialdom was set to 
the Patriarch’s letter; and the relation between Manuel and 
Apokaukos was now bluntly defined as that of Oecumenical 
Patriarch and subordinate. This was a Patriarchal injunction 
and there was to be no compromise Q). 

Thus the Epirote Bishops were finally denounced as trans- 
gressors, and the ordination of Chomatenos, who was fast 
proving himself a formidable Opponent of the Patriarch, 
pronounced invalid, Apokaukos, feeling the responsibility 
of a reply too great for himself, appealed for Instruction to 
Theodore: and the fruit of his appeal, composed no doubt 
at Theodore's dictation, was Apokaukos’ letter to the Pat¬ 
riarch, written about April 1222 0. This wandering and 
verbose document sets out to justify the actions of the Wes¬ 
tern clergy in general on the grounds of their personal merits 
and the anomalies of the time, and of Apokaukos in particular 
on the grounds of his ill-health. The rumour concerning the 
Bishopric of Larissa, which prompted the Patriarch’s attack, 
is shown to be quite unfounded; and the virtues and un- 
doubted talents of Kalospites are extolled at some length, 
The Patriarch’s scorn of the « Bulgarian Bishop » meets with 
a staunch defence of the character and the works of Choma- 
tenos. He was elected, says Apokaukos, « by our ruler, whom 
we regard as sent from God and acknowledge as King of 
our land ». The election was made at a synod convened by 
that ruler « according to the ancient customs of the Church », 
and was no more uncanonical than the ordination of the 
Bishops of Alexandria, Antioch, or Jerusalem. The Patriarch 
is advised not to busy himself with others’ affairs, and to 
realise like a prudent man when to bow to the force of 
circumstances. Political necessity had compelled the Western 
Church to adopt these measures, but compromise under 

(1) Letter n» 16, Viz, Vrem., 3, 268-269. 
(2) Letter n« 17, Viz. Vrem., 3, 270-278. 
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compulsion was neither schismatic nor treacherous. The Pat- 
riarch’s name still headed the prayers of electors and elected 
alike; and the only anomaly was that caused by the diffi- 
culties of communication with Nicaea. There had been no 
such Insubordination in theDespotate as that shownbyDavid 
Komnenos in Trebizond, who had rejected the Patriarchal 
appointment of a Bishop to Amastris as an infringement 
on his authority. AU the Bishops who had been ordained 
on Theodore’s Orders were men of whose high character the 
Patriarch could not but approve. Kostomeres, recently ap- 
pointed Bishop of Neo-Patras, had during his Service in 
Constantinople, been granted the title of Logothete by the 
Patriarch himself: while the other Bishops ordained to the 
churches liberated by Theodore from the Latins were no less 
worthy of the Patriarch’s respect. In conclusion Apokaukos 
rebukes Manuel for failing to acknowledge the scrupulous 
respect that Theodore had shown to the Church, and for 
condemning rather than commending his care to provide 
« shepherds for the flock» in each liberated town; and begs 
him to appreciate the inevitability of a temporary division 
in the government of Church and State alike. Unity in spirit, 
however, remained « even unto death and Manuel’s efforts 
to nullify the westem ecclesiastical appointments merely 
served to aggravate the material schism, and could lead only 
to a « sacred war », 

Apokaukos’ own excuse for his negligence in correspondence 
with Manuel turns on the difficulties and misunderstandings 
created by his illness. He explains that he was never properly 
acquainted with the terms of the decree sanctioning the ap¬ 
pointments of Bishops to Larissa and Durazzo, since ill- 
health had confined him to his bed during the time of the Pa¬ 
triarchal legate’s visit to Epirus, All that he finally heard 
was a short summary of the report before the legate depar- 
ted. 

The validity of this excuse is borne out by a letter which 
Apokaukos wrote some time afterwards to Bardanes, lament- 
ing the fact that the almost mortal sickness from which he 
was suffering when he went down to Vonitza to meet the 
«legates from the East» had made it impossible for him 
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to give them his full attention (i). But the personal mis- 
fortunes of Apokaukos could hardly be exploited to conceal 
the now almost hostile attitude which the Epirote Church 
adopted towards the Patriarchate — an attitude which found 
its justification in Theodore’s increasing prestige and its 
Champion in Demetrius Chomatenos. Apokaukos wrote to 
his friend Nicolas Gorianites deploring the difficulties of re- 
conciling the principle of allegiance to the Nicene Patriarch 
with the necessity for obedience to the wishes and commands 
of his ruler Theodore; and it is clear that the conscience of 
Apokaukos was more exercised over this problem than that 
of Chomatenos or Bardanes (^). But it is significant that the 
ostentatious signature of « Oecumenical Patriarch» which 
Manuel gave to his letter did not pass unchallenged, and that 
Apokaukos did not scruple to qucstion his spiritual lord 
on the adoption by a self-styled Patriarch of so controversial 
a title. 

Towards the end of 1222 the Patriarch Manuel died. 
John III Vatatzes, whom he had crowned Emperor in the 
same year, was soon occupied in securing his authority against 
the Claims of the Laskarid brothers, who had enlisted the 
Support of Robert, the new Emperor of Constantinople. The 
energies of the Western Greeks were directed towards the 
capture of Salonika, to which end the campaigns ofVatatzes 
against the Franks were, ironically enough, of no little 
assistance. Thus, for a year or more, relations between the 
two States were severed, and the vexed question of ecclesias- 
tical allegiances was temporarily forgotten. Both rulers were 
successful, Vatatzes overcame the Franks at Poimanenon, 
and Theodore was crowned Emperor of Salonika. The synod 
at Arta which determined on Theodore's coronation informed 
the new Patriarch, Germanos II, of the ecclesiastical con- 
sequences. The whole political complexion was now changed. 
Blemmydes records the convocation of a council of Bishops 
in Nicaea at which it was resolved to send a letter to Theo¬ 
dore advising him to lay aside the purple inasmuch as it 

(1) Letter n® 17, V/z. Vre/n., 3, 271. 
(2) Petrides, L c., no 25, p. 26. 
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was not fitting for men of one race to have two Emperors 
and two PaLriarchs (^). But such advice was doomed to be 
ignored. For whatever specious excuses the EpiroLe clergy 
might invent to appease the Patriarch, the name of the 
Emperor of Nicaea was never mentioned and the idea of 
his superiority never entertained, 

The ceremony of Theodore’s coronation was performed by 
Demetrius Chomatenos, and it was to him that Theodore 
henceforth turned as head and spokesman of Western Ortho- 
doxy. Soon after the establishment of the Greek Empire of 
Salonika Chomatenos tried to forestall a renewed outburst 
of Indignation from Nicaea with a tactful (though belated) 
letter of congratulation to the recently appointcd Patriarch. 
Notwithstanding the confusions brought upon the world 
by the sins of mankind » he besought the blessing of Ger- 
manos on the Epirote Church, which, thanks to the untiring 
efforts of their Emperor (« crowned by God ») survived and 
flourished. He concluded with thanks to God that the for- 
tunes of the west were reciprocated by those of the east, 
that the rulers of both were United in the bonds of a single 
purpose, and that the spiritual unity of the Church remained 
unbroken 0, 

Such words coming from one who had so far usurped the 
authority of the Patriarch as to crown a rival Emperor could 
hardly be received with sympathy; and Germanos replied 
in a tone of sarcasm patently calculated to insult the pride 
both of Theodore and of Chomatenos. With no acknow- 
ledgement of the congratulations offered to him, he goes 
straight to the root of the matter by asking when and whence 
the clergy of Bulgarin received the right to crown Emperors 
of the Romans. From what wild-oIive tree could Choma¬ 
tenos have extracted the sacred oil, and from what trades- 
man could he have procured the unguent for coronation, 
whose consecration and use is reserved for the Patriarch? 
He taxes Chomatenos with purposely disrupting the unity 
of the Church and attempting to excuse his own deliberate 

(1) Nik. Blemmydes, Curriculum Vitae (ed. Heisenberg), 14-15. 
(2) PiTRA VII, 481-484. 



222 D. M. NICOL 

deviations from the path of duty by magnifying the anom- 
alies of the political Situation. Finally he announces the 
appointment of the Bishop of Amastris as his legate to Salo- 
nika to see whether the Western Greek clergy really desired 
the love and spiritual concord of which they talked so much, 
and to acquaint Theodore with the Patriarch’s wishes 0, 

The Bishop of Amastris was probably the bearer of this 
letter to Chomatenos; and the fixity of the Patriarch’s 
resolve was further demonstrated by the ordination in Nicaea 
of a new Bishop for the See of Durazzo, which was once 
again vacant. This was by way of a reply to the brief drawn 
up by Apokaukos two years earlier. But the appointment 
was treated with contempt by Theodore, despite the counsel 
of some of his clergy: and though, according to Bardanes, 
a synod was actually convened in Salonika to hear the Pat¬ 
riarchal legate, nothing was achieved 0. Theodore pro- 
ceeded undeterred to run his own Church according to his 
own choice; and Constantine Kavasilas, known as a friend 
of Chomatenos, was raised to the Bishopric of Durazzo 0. 

Meanwhile, Chomatenos, wounded by the Patriarch’s reply 
to his letter, composed an exhaustive defence of the activi- 
ties of his Church and of his own position, After openly and 
without periphrasis declaring that there was now nothing 
binding the Western Greek clergy to the Patriarch except 

the common tenets of the Orthodox faith, he proceeds to 
answer the charges made against him by Germanos. Theo¬ 
dore, he says, was legally proclaimed King by the Senate, 
the hierarchy, and the whole body of the army, and it was 
resolved that he should be anointed and crowned as a foil 
to the pretensions of his enemies, who would be daunted 
by the name and dignity of a King. Chomatenos himself 
was chosen to perform this ceremony by virtue of the ex- 

(1) PiTRA VII, 4S3-486. 
(2) Letter of Bardanes in Mustoxidi, Delle Cose Corciresi (Corfu 

1848), Appendix LVI. 
(3) Cf. Thalloczy, JiREäEK, & SuFFi.AY, Acta et Diplomata Res 

Albaniae Med, Aet. Illustrantia, I, 51, and the answers of Choma¬ 
tenos to the dogmatic problems of Kavasilas contained in Pitra VII, 
617-686. 
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traordinary powers conferred by Justinian and the Papacy 
on the Archbishopric of Bulgaria, which absolved him from 
the Charge of wilfully usurping the prerogatives of a Pat¬ 
riarch 0. Affairs in the West were no more irregulär than 
those in the East. Had not a King been proclaimed and a 
Patriarch appointed under the stress of circumstances in the 
province of Bithynia? And what precedent was there for 
the Bishop of Nicaea to call himself Patriarch of Constantin- 
ople? Chomatenos goes on to recapitulate the virtues of 
Theodore as Champion of the nation and of the Church, and 
as the descendant of illustrious Emperors and heir to the 
Kingdom now granted him as his due. Concerning the actual 
ceremony of coronation he cites the canons of the Church 
to show that there are no .special grades of oil such as Ger- 
manos indicated. The oil for every christening does not have 
to be blessed by the Patriarch : it can be consecrated by 
any priest. And the anointing of Kings is merely « a similar 
part of the hierarchical Service» and by no means the exclus¬ 
ive privilege of the Patriarch. Furthermore he contends that 
the unguent which was called in question is not employed 
in the customary ceremony: and even if it were can the 
Patriarch claim that his variety is any better than that which 
« flows in rivers from the tomb of St. Demetrius in Salonika ». 

This reply was intended once and for all to impress upon 
Nicaea not only the justice of Theodore’s Claims to sover- 
eignty but also the validity of his coronation : and the under- 
lying-Suggestion is that, while Theodore was the legitimate 

(1) Chomatenos' reply lo Germanös is contained in Pitra VlI, 
487-498. For a discussion of the Privileges of his Archibishopric see 
Zlatarski, Prima Justiniana im Titel des bulgarischen Erzbischofs 
von Achrida, B.Z,, 30 (1929-30), 484-489. The Privileges were in 
fact little more than a fiction by the time of Chomatenos, and had 
in any case nothing to do with his being chosen to perform the 
coronation of Theodore. It is clear that he was appointed to this 
duty only as a second-best to the Archbishop of Salonika, Gonstan- 
tine Mesopotamites, who refused to perform it because of his con- 
tinued allegiance to the Nicene Patriarch. Cf. Acropolita (ed. Hei¬ 

senberg), 33-34, and the letters of Apokaukos on the subject, n^^ 
19 and 20 in Viz. Frem., 3, 279, 280. Apokaukos himself was unable 
even to make the journey to Salonika owing to his failing health. 
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successor to the Byzantine throne and Chomatenos the heir 
to an apostolic See second only to that of Constantinople, 
Vatatzes was little but an upstart and Germanos nothing but 
the Bishop of Nicaea. It is difficult, however, to understand 
why Chomatenos should make so much of his imagined 
prerogatives while insisting that the ceremony of coronation 
requires no specially privileged priest: and it seems clear 
that he was doing his best to justify to Nicaea his own 
assumption of the Patriarchal Status which alone was fitting 
to the dignity of a Kingdom. 

It IS in this tone that he concludes his letter by accusing 
the Patriarch of trespassing on the authority of the See of 
Ochrida by sanctioning the establishment of an independent 
Church in Serbin, and by granting to Savas, the brother of 
Stephen Nemanja, the title of « Archbishop of all Serbin». 
Chomatenos had already written to Savas on this subject 
(in May 1220), addressing him not as an Archbishop but as 
a monk who had deserted his calling on Mount Athos and 
become ensnared by wordly ambitions, and protesting that 
the legitimate Bishopric of Serbin was that of Ras, a depend- 
ency of the Church of Bulgarin, and hence of the See of 
Ochrida (^), But the fact is that this arrangement, resulting 
in the virtual autonomy of a Serbian-speaking Church and 
the coronation of a Serbian King, was engineered by Ne¬ 
manja and allowed by Vatatzes forpolitical reasons, and was 
as much an infringement on the authority of the Patriarch 
who patiently complied with his Emperor’s plans, as it was 
on the territorial rights of Chomatenos, who vigorously 
protested (^). 

The niceties of the correct coronation procedure were soon 
forgotten. But Theodore’s curt refusal to accept the Nicene 
prelate sent to fill the vacant See of Durazzo evoked a very 

(1) PiTRA VII, 381-390. The dependency of the Bishopric of Ras 
on the See of Ochrida was ratified by Basil II on the basis of the 
diocesan lists of Samuel of Bulgaria in May 1020. Cf. H. Gelzer, 

Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse, B.Z,, 2 
(1893), 41 f. 

(2) PiTRA VII, 495-496. Cf. Jireöek, Geschichte der Serben, I, 
298-299. 
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pointed letter from Germanos, making complaints of a more 
personal nature than hitherto, and laying the blame for the 
« revolt» of the Epirote clergy directly on Theodore. This 
document is lost, but its substance can be elicited from the 
reply which was drawn up by Bardanes of Corfu. Theodore 
was accused of espousing the cause of the Latins, of break- 
ing his oath to Nicaea and adopting the name of Emperor, 
and of deliberately fostering ecclesiastical discord. In his 
extremely verbose reply to this letter Bardanes gave full 
vent to his literary virtuosity in a general defence of Theo¬ 
dore, before proceeding to examine each particular Charge. 
And finally he arrives at the most cogent argument in justifi- 
cation of Theodore’s attitude in the matter of the Church of 
Durazzo. For Durazzo was the city which Theodore loved 
above all others, wrested from the Italians after a violent 
struggle by his brother Michael, and retained with equal 
determination by himsclf. Wherefore it was not unnatural 
that he should regard as his own right the direction of its 
affairs. Bardanes’ letter ends with a plea for a mutual 
agreement of independence: « Let each come to an under- 
standing on these terms, enjoying his own Sparta and being 
content with his lot, not casting covetous eyes to the other 
extremities of the earth, but living in contentment and 
brotherly love, fearing God and paying respect each to his 
own King » Q-), 

In view of the Patriarch’s continued refusal to accept any 
such compromise as Bardanes had suggested Theodore finally 
took the matter into his own hands and openly proclaimed 
himsclf defender of the independence of Western Orthodoxy, 
a Position which, one master of Salonika and of equal Status 
with the Emperor of Nicaea, he could more plausibly adopt. 
In the Winter of 1225, after the dismal collapse of the Pope’s 
Crusade for the recovery of Salonika, Theodore convened 
a second synod at Arta to discuss the Situation He him- 

(1) Bardanes^ letter is published by Mustoxidi, o. c., Appendix 
L-LVI, from the Codex Baroccianus, 131 (328). 

(2) The date of this synod can be determined from Apokaukos' 
reference to «the arrogant Marquis », William of Montferrat, the 

Byzantion XXII. — 15. 
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seif was present and dictated the course of the discussion, 
The findings of this synod were embodied in a brief « from 
all the hierarchy of the West», which was drawn up by Apo- 
kaukos and sent to Germanos, demanding final recognition 
of the necessity for the peaceful and independent existence 
of the two States. Once again the Patriarch was urged to 
acknowledge the ecclesiastical autonomy of the Despotate 
and Kingdom of Salonika, but the final step was taken in 
a formal request that no more clergy should be sent to Greece 
from Nicaea, because such a practice was « against the will 
of Theodore ». The dignity of the Patriarch, however, was 
not belittled by this demand, and the daily remembrance 
of his name in all churches and monasteries was still sanction- 
ed and ordered by Theodore. Spiritual unity triumphed over 
the difficulties of physical Separation. The synod further 
required the Patriarch to admit the validity of Theodore’s 
full title as Emperor. For, apart from his noble birth and 
rights of heredity from the Imperial families, it was not by 
accident that he merited such a title. Peter of Courtenay 
he had vanquished «in the name of our Lord: the arrogant 
Marquis, whose ships filled the sea and whose horses the 
plain at Halmyros, was subjected by God beneath his feet; 
and like a river sweeping the stones before it he has restored 
cities and towns to the Romaic rule, and cleansed the Church 
from the defilements of the Latins». If then the Latin ruler 
of Constantinople and the ScythianAsen deserved to be called 
King, how much more did Theodore? 0. 

A time limit of three months, sufficient for a journey to 
Nicaea and back, was set for a satisfactory reply from the 
Patriarch, failing which a veiled threat was thrown out that 
Theodore might find himself obliged to place his Church 
under the protection of the Papacy. It is this Ultimatum, 
following on the refusal of Apokaukos to join in Nicaea’s 
proposals for discussions with Rome five years earlier, which 
Shows Theodore's intentions in their true light: and how- 

leader of the Crusade organized by Pope Honorius III. Cf. Norden 

(0. c.), 302, 303. 
(1) No 26, Vzz, Vrem,, 3, 288-293. 
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ever much Apokaxxkos might stress the difficulties imposed 
by poIitical circumstances the contradiction remains. The 
Ultimatum was Theodore’s, seconded perhaps by Choma- 
tenos, though it is doubtful if any of his clergy (and least 
of all Apokaukos) would have supported him in any negotia- 
tions with Rome; while in the last resort Theodore may 
have feit, as did his brother Manuel in later years, that 
Papal recognition might stand him in good stead vis-a-vis 
Nicaea. 

It is significant that Apokaukos was sufficiently concerned 
at the measures forced upon his Church by Theodore to send, 
simultaneously with this brief, an explanatory and apologetic 
letter to Germanos; and when he received no reply to send 
a second begging for some acknowledgement, and expressing 
hopes of some amicable arrangement between the Churches 
of Epirus and Nicaea in terms that bear very little relation 
to the threats of his synod and suggest that his personal 
opinion differed quite considerably from that which he voiced 
on the authority of his ruler. 

But the breach between Epirus and Nicaea was made, 
and the prime responsibility must be laid on Theodore. His 
political independence he had won by his own efforts and 
asserted by the adoption of the crown. Ecclesiastical in¬ 
dependence was a necessary corollary. For to maintain an 
autonomous Kingdom while owing allegiance to a foreign 
Patriarch was impossible, as Nicaea had been ready enough 
to admit in the case of Serbia : and though the excuse of 
circumstances and the difficulties of communication might 
serve for a time, the break had eventually to come, and if 
necessary to be fought for and upheld against the doubts 
of cautious and traditionally-minded clerics like Apokaukos. 
In this task Theodore found his supporter in Demetrius 
Chomatenos — at once a greater theologian and an abler 
statesman than any of the Nicene Patriarchs. But his asser- 
tion of complete autonomy, coupled with the claim to all 
the prerogatives of the Imperium, put the seal for ever on 
the always remote possibility that the Byzantine world might 
unite for the recovery of its Capital: and though the ecclesias¬ 
tical schism lasted only a few years, the wordly jealousy 
between the ruler of Epirus and Nicaea never subsided, and 
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led to the continued existence of the Despotatc of Epirus 
long after it had lost its raison d'etre Q-). 

D. M. Nicol. 

(1) Amongst the Bishops known to have been appointed on the 
Orders of Theodore between 1223 and 1230 are Gonstantine Kava¬ 
silas to Durazzo (from Tiberioupolis, cf. P. Kerameus, Bv^avrivä 
^AvdXExra, B.Z., 8 (1899), 76, and Petit in Bull, de VInst. arch. 
Tusse ä C/ple, 6 (1900), 96) ; John to Vonitza in 1227 (Cf. P. Kera¬ 

meus, Bv^avrlg, I [1909], 26) ; Manuel Makros to Vellas (Cf. P. Ke¬ 

rameus, etc., 237, n^ 4) ; and Eustathius to Achelous 
(Cf. Petrides, 0. c., 18, 13). 



LA VIE DE 

S, SPYRIDON ET SYMliON MfiTAPHRASTE 

La biographie de S. Spyridon par Sym^on Metaphraste C) 
est la seule qui ait ete connue et utilisee dans les temps 
modernes jusqu’ä la publication integrale par Sp. Papa- 
georgios, en 1901, de la Vie ecrite en 655 par Theodore de 
Paphos 0. Publiee en latin par Lippomano en 1556 0 d’apres 
la traduction faite par Gentien Hervet sur le manuscrit grec 
813 de la Bibliotheque Vaticane 0, reproduite dans la meme 
Version par Surius 0, eile fut editee en grec pour la premiere 
fois en 1847, ä la suite d’une acolouthie en l’honneur du 
Saint 0, d’apres le Marcianus 354, du xi® siede, fol. 214^- 

(1) Bihliotheca hagiographica graeca, 2® 6d., 1909, n^ 1648. 
(2) Ibid., no 1647. 
(3) Tomus quintus vitarum sanctorum patrum numero nonaginta 

(rium per Simeonem Metaphrastem auctorem probatissimum conscrip- 
iarum et nuper instante R, P. D. Aloysio Lipomano episcopo Vero- 
nensi latinitate donatarum, Venetiis, 1556, fol. 263'’-273'^. 

(4) Lippomano, ibid., fol. 195**, dans son introduction aux Vies 
et aux Martyres de d^cembre, mentionne Temploi de manuscrits du 
Vatican et le nom du traducteur, Gentien Hervet. L'identite des 
titres des differentes pieces avec ceux du Vatic. gr. 813, date de 
1369, et du Vatic. gr. 816, date de 1370, demontre que le traducteur 
a utilise ces deux manuscrits pour le mois de decembre. Seul des 
manuscrits du Vatican contenant la Vie m^taphrastique, le Vatic. 
gr. 813, suivi par Hervet, qualifie S. Spyridon d'archeveque dans 
le titre de la Vie. Sur les Vatic. gr. 813 et 816, voir A. Ehrhard, 

Ueberlieferung und Bestand der hagiogr. LiL der griech, Kirche, 
t. II, 1938, p. 480 et note 1, p. 494. 

(5) Vitae sanctorum, Edition de 1618, t. XH, p. 332-341. 
(6) Voir L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Bru¬ 

xelles, 1926, s. V. Spyridon, n» 21. La Bibliotheca hagiographica graeca, 
2® ed., 1909, ne connait pas Tedition de 1847, mais mentionne celle 
qu'a publice en 1883 Spyridon K. Papageorgios, et qui en est la 
reproduction. 
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242 (^). J. B. Malou, evöque de Bruges, la republia en 1864 
dans la Patrologie grecque de Migne, avec une Serie de Vies 
de saints et de Passions attribuees ä Metaphraste, d’apres 
le manuscrit de la Bibliotheque nationale de Paris, CoisUn. 
147, du xiv-xv® siede, foL 204'^-231 (2). Ces deux editions 
sont Sans valeur critique. 

Les manuscrits qui contiennent la Vie de S. Spyridon sont 
nombreux. On sait que le recueil hagiographique de Sy- 
meon Mdaphraste a ete reproduit ä un nombre enorme d’exem- 
plaires, et les volumes renfermant les Vies de saints pour 
le mois de decembre, dont celle qui nous interesse, se ren- 
contrent frequemment, On en compte vingt-cinq au total 
dans les fonds grecs de la Biblioth^ue nationale de Paris 
et de la Bibliotheque du Vatican. 

La comparaison des deux editions entre elles et avec trois 
manuscrits grecs du Vatican, 812, du xi® siede, 1645, du 
XII® siede, et 2038, du xi® siede (®), pris au hasard, aboutit 
ä la conclusion que formulait naguere le P. Delehaye: « La 
plupart des saints sont representes dans ce recueil par un 
texte unique, toujours le meme, et dont la tradition manus- 
crite est en general tres süre » (^). Les copistes de la Collec¬ 
tion du Metaphraste mettaient un soin particulier a repro- 
duire un texte uniforme, exempt des alterations que leur 
fantaisie habituelle autorisait si frequemment par ailleurs. 

La regle d’un texte unique pour chaque saint dans le re¬ 
cueil de Metaphraste a souffert quelques derogations, qui ont 
ete mises tour ä tour enlumide par le P, Delehaye et par 
Albert Ehrhard (®), Celui-ci a cru trouver une seconde re- 
daction de la Vie de S. Spyridon dans le manuscrit 60 de 
Christ Church ä Oxford, qui est un fragment sur papier, da- 
tant du XIII® siede, d’un menologe metaphrastique pour oc- 

(1) Sur ce manuscrit, voir Ehrhard, op. cit., t. II, p. 483. 
(2) PatroL gr., t. 116, col. 417-468. Le texte grec est accompagn^ 

de la Version latine de Gentien Hervet. Sur le Coislln. 147, voir 
CataL cod. hag, gr, bibL Nation. Paris,, p. 303. 

(3) Voir CataL cod. hag. graec. bibL Vaticanae, pp. 60, 150 et 
187 ; Ehrhard, op. ciL, t. II, pp. 479, 481 et 513. 

(4) Les legendes grecques des saints militaires, Paris, 1909, p. 63. 
(5) Voir Delehaye, ibid.; Ehrhard, op. ciL^ t. II, p. 454 et 

p. 518-520. 
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tobre et d^cembre 0. Les fob 219-224’^, qui sont les demiers 
de ce manuscrit, contiennent une piece dont les premiers 
chapitres sont ceux de la Vie de S. Spyridon par Metaphraste 
jnsqu’aux derniers mots du fol. 222^; ovrco rs noMxovv rov 

xaraßKrjdevra ysveadai xaQTtdv &axE xai ro XQ^og Mais les 
deux derniers feuillets, 223 et 224, sont occup^s par un texte 
^tranger ä la Vie que nous connaissons (®). Ehrhard a mis 
en parallele la fin de ce texte : oHrcog ^ ägerrj XQW^ xliiiov 

Kal aidioifxov ov xoXg igaaraig a'örotg fiövov, äXÄä Kal rolg ov~ 

dev TiQog avrrjv sxovgiv ovds TCQooKeifxivotg | avec ce passage 
du chapitre 5 de la Vie metaphrastique imprimee (*), relatif 
ä la conversion de la p^cheresse : dyg fxi) fxövov a'örfj rriv vystav 

äfiExdßXrixov fxelvai, aXXä Kal xoig äXXoig dirjyovfi^ivrjv ätpoQ- 

fjiijv TtoXXolg TiQog ocoxr]Qiav 6(pdfjvaij et il a conclu que le frag- 
ment du manuscrit 60 de Christ Church contenait une 
redaction de ce chapitre qui differait de celle que nous con¬ 
naissons (^) et qu’il semblait ainsi que la Vie de S, Spyridon 
se presentait dans le recueil de Metaphraste en deux redac- 
tions differentes (®), Si Ehrhard avait lu le texte des deux 
derniers feuillets du manuscrit au lieu de la derniere phrase 
seule, il aurait immediatement constate que c’etait un frag- 
ment acephale, non catalogue, de la Vie metaphrastique de 
S. Hilarion, dont il avait mentionne un autre morceau occu- 
pant les foL du möme manuscrit (’), 

(1) Voir Van de Vokst et Delehaye, Catal. cod, hag. graec. Ger- 
maniae Belgii Angliae, p. 381, qui attribue ce manuscrit au xiv® siöcle, 

(2) PatroL gr,, t. 116, col. 417-425, 1. 20. 
(3) Inc. : aTtoXoyiav ovdefiia fie elndiV nqdg ekbXvov inaXei 3v 

eregoQ etxs öal/ncov i^övnadeiaQ efxov noXkXg x<^Xe7t(aTeQo^. 
(4) PatroL gr,, t. 116, col. 429, 1. 44-46. 
(5) Ehrhard, op, ciL, t. II, p. 477, note 5. 

(6) Ihid,, p. 716. 
(7) Ibid,, p. 371. La Vie de S. Hilarion qui fait partie du recueil 

de Metaphraste est connue par la Version latine publiee au t. VI 
du recueil de Lippomano, Rome, 1558, f. 360-368. Le premier frag- 
ment (f. OO-GS'^) du manuscrit de Christ Church correspond dans la 
Version latine au f. 366, 1. 1-366^, 1. 32 ; la fin de ce fragment se lit 
dans les extraits du texte grec publi^s par W. A. Oldfather, Stadies 
in the Text Tradition of St Jerome's Vitae Patrinn, Urbana, 1943, 
p. 405. Le deuxifeme fragment du manuscrit (f. 223-224) correspond 
dans Lippomano au f. 363,1. 42, defensioncm dicens nullus mus me 
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La personnalite litteraire de Symeon Metaphraste, dit le 
Logothete, dont Toeuvre appartient ä la deuxieme moitie 
du X® siede est bien connue des hagiographes et des 
byzantinistes, surtout depuis les travaux recents duP. Dele- 
haye et d'Albert Ehrhard et les polemiques passionnees aux- 
quelles ils se livrerent entre eux 0. Celebre ä Tenvi par les 
ecrivains et les lecteurs de son teinps, il a ete traite avec 
raison par le P. Delehaye de fanestissimas homo et de devas- 
tator (% ä cause de la lourde responsabilite qui lui incombe 
dans la disparition de tant de textes precieux des anciens 
menologes, eclipses par son recueil, seul goüte des contem- 
porains, dont rengouement lui assura un immense succes. 

II n’a jamais ete conteste que Symeon Mdaphraste soit 
l’auteur delaVie de S.Spyridon qui, ä la date du 12 decembre, 
fait partie du menologe qui porte son nom (^). Outre que 
la comparaison avec la Vie ecrite par Theodore, eveque de 
Paphos, en 655 0, montre bien qu’il s’agit d’une v^ritable 

{anoKoyiav ovdsfiia xr?.,) — f. 364, 1. 31, nihil intercedit commune 

{ovÖev TtQog avr7]V exovaiv ovöe TtqoGxeifxevoig). 

(1) Sur la Chronologie de Metaphraste, voir Ehrhard, op. ci7., 
t. II, p. 307-313 ; Delehaye, Bihliotheca hagiographica graeca, 

2® ^d., 1909, p. 269-271 ; S. G. Mercati, Versi di Kiceforo Uranos 

in morte di Simeone Metafraste^ dans AnaL BolL, t. LXVIII (1950), 
p. 126 svv. 

(2) On trouvera la bibliographie dans H. Zilliacus, Das latei¬ 

nische Lehnwort in der griechischen Hagiographie, Ein Beitrag zur 

Geschichte der klassizistischen Bestrebungen im X, Jahrhundert, dans 

Byzantinische Zeitschrift, t. XXXVII (1937), p. 302-303. Ajouter 
Delehaye, De Symeonis logothetae menologio, dans Bibliotheca 

hag. graeca, 2® ^d., 1909, p. 269-273. 
(3) Ibid., 6d,, 1895, p. viii; Delehaye, Les menologes grecs, 

dans Anal. BolL, t, XVI (1897), p. 328. II est deconcertant de voir 
A. Ehrhard dans son monumental ouvrage Ueher lief erung und Be¬ 

stand der hagiogr. Lit, der gr. Kirche, t. II, p. 707, qualifier de 
monstrueuse exag^ration («ungeheuerliche Uebertreibung») Tac- 
cusation port^e par le P. Delehaye, alors qu'il est fonci^rement 
d'accord avec lui, p. 708, sur les faits qui la justifient. 

(4) Voir Ehrhard, op. cit., t. II, p. 529 ; P. Heseler, Hagiogra¬ 

phica I, dans Byz.-neugriech. Jahrbücher, t. IX (1933), p. 116 ; Spyrid. 

Papageorgios, ^Aoparixi} dxo?,ovQla xal ßiog tov iv dytoig Tiargog 

rgi&v Xnv^idoivog, Äthanes, 1901, p. 
(5) BibL hagiogr, graeca, 2® ed., 1909, 1647. 
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metaphrase, la critique interne permet d’y distinguer avec 
certitude tous les. caracteres qui se rencontrent dans les 
nombreux autres remaniements de textes hagiographiques 
qui sont Toeuvre du Logothete. 

II n’est pas douteux non plus que c’est Touvrage de Theo¬ 
dore que le Metaphraste a directement utilise, ä Texclusion 
des autres biographies 0. La disposition et le fond des recits 
sont identiques, et lorsque le remanieur se separe du modye, 
on en trouve la raison dans sa methode de travail. Celle-ci 
consiste ä resumer d’un cöte et a developper de Tautre, dans 
une redaction strictement conforme aux regles de la rheto- 
rique, qui dominent toute Tceuvre du Metaphraste, comme 
celle des ecrivains de son temps. Le goüt de la rhdtorique, 
propre aux lecteurs du x® siede, s’accommodait mal de la 
simplicite depourvue d’art et du caractere populaire, sans 
appret declamatoire, des Martyres et des Vies de saints de 
Tancien temps. Pour connaitre Tappreciation courante qu’on 
portait sur ceux-ci ä partir du ix® siede, il n’est que de se 
reporter a l’Enkomion de Michel Psellos sur Symeon Meta¬ 
phraste (2). Celui-ci est un maitre dans l’art d’habiller les 
textes anciens d’un vetement de style classique. Tantöt il 
developpe les donnees du modde, en recourant ä toutes les 
formes du style le plus compliqu^, tantöt, soucieux avant tout 
de Präsentation litteraire, il pratique maints raccourcisse- 
ments et eliminations d’elements reels et d’indications preci- 
ses, qui se lisaient dans ses sources, mais qui n’interessaient 
pas les lecteurs de son temps. 

Ce n’est pas ici qu’il convient de relever en detail les carac- 
teristiques du style et du vocabulaire de Metaphraste, travail 
qui a ete aborde dejä avec succes par H. Zilliacus (®) et qu’il 
y aurait grand interet ä poursuivre et ä completer. Portons 
plutöt notre attention sur les divergences de fond qui separent 

(1) Voir les r4ferences citees p. 232, note 4. 
(2) Michaelis Pselli Scripta minorä, i, ed. Kurtz-Drexl, Milan, 

1936, p. 99. 
(3) Art, cit. et aussi Zur stilistischen Umarbeitungstechnik des 

Symeon Metaphrastes, dans Byz, Zeitschrift, t. XXXVIII (1938), 
p. 333-350. Voir ^galement Delehaye, Les Saints stylites, 1923, 
p. XLII-XLV et EXXX, 
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parfois le M^taphraste de son predecesseur Theodore de 
Paphos, et qui seront examinees en detail dans un autre 
travail Q-). Elles empechent de souscrire au jugement fort 
tranche d'Ehrhard 0 et de Zilliacus 0, pour qui ne peuvent 
6tre que de pur style les changements et additions apportes 
par Symeon ä un texte ancien, les differences materielles 
importantes supposant Texistence d’une source intermediaire 
perdue. Cette appreciation semble basee en grande partie 
sur celle du panegyriste de Metaphraste, Michel Psellos, 
affirmant que « Symeon ne s’ecarte pas des anciens textes 
qui sont ses sources, pour ne pas paraitre avoir cree quelque 
chose de neuf, etranger au modele. II change entierement 
la forme sans modifier le fond, en redressant les döfectuosites 
extmeures; il n’a pas introduit des idees nouvelles, mais 
a transforme la composition du discours » (^). Dans un autre 
passage, Psellos caracterise dans le meme sens le travail 
auquel le Logothete s’est livre sur les anciens textes, par les 
mots exdX^vvd re xat xarexoajLiTjae (®). Cependant, il avait 
auparavant defini les nombreux defauts des Martyres et des 
Vies anterieurs ä Toeuvre de Metaphraste, que celui-ci avait 
voulu corriger, et precise en premier lieu qu'ils contenaient 
des asserfions mensongeres (®). Il est donc vraisemblable que, 

(1) La legende de S. Spyridon, eveque de Trimithontey en cours 
d.*impression dans la Bihliotheque du Museon, Louvain, 1953. 

(2) Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 2® ^d., 

1897, p. 202 : « Symeon hielt sich an seine Vorlagen und gab diese 
ohne Kritik dem Inhalte nach wieder. Wo daher unhistorische 
Persönlichkeiten und Begebenheiten vorgeführt werden, da müssen 
diese Verstösse gegen die historische Wahrheit seinen Quellen zur 
Last gelegt werden». Dans Ueberlieferung und Bestand, t. II 
(1938), p. 707, Ehrhard n^a pas variö : « Der bisher durchgeführte 
Vergleich der metaphrastischen Martyrien mit ihren Quellen hat 
restlos erwiesen, dass ihr Verfasser die Substanz der alten Texte 
in keiner Weise angetastet hat, am allerwenigsten durch mirakel¬ 
hafte Zutaten. In Wirklichkeit hat er ihnen nur ein neues, rheto¬ 
risch aufgeputztes literarisches Kleid gegeben». 

(3) Byz, Zeitschrift, t. XXXVIII (1938), p. 320-324. 
(4) Michaelis Pselli Scripta minorUy i, ^d. Kurtz-Drexl, p. 103- 

104. 

(5) lbid„ p. 101. 
(6) Ibid., p, 100, 
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dans certains cas, Symeon ne s’est pas borne, comme Taffir- 
ment Psellos et trop facilement ä sa suite Ehrhard et Zilliacus, 
ä metamorphoser la composition et le style de ses devanciers, 
mais a voulu redresser ä sa maniere ce qu’il croyait etre des 
mensonges ou des erreurs de fond, et cette conception de 
la metaphrase, a Tepoque oü il travaillait, a pu Tentramer 
assez loin. 

Les observations qui precedent se trouvent illustrees par 
la comparaison qui sera faite ailleurs 0 entre la Vie meta- 
phrastique de S. Spyridon et Fouvrage de Theodore de Paphos. 
On en conclura que les divergences qui separent ces deux 
textes sont, dans certains cas, assez profondes pour ne pas 
justifier entierement la confiance trop netfement marquee 
d’Ehrhard et de Zilliacus 0 dans la fidelite de Symeon ä ses 
sources, en ce qui conceme le fond des recits. Le P. Dele- 
haye, d’illustre memoire, dans les nombreuses occasions oü 
il a eu ü s’occuper du Metaphraste, s’est abstenu soigneuse- 
ment de lui decerner un aussi beau certificat d’exactitude 
et il a releve frequemment les libertes, parfois assez graves, 
qu’il prenait avec les faits exposes dans les anciens textes 0, 
Il est regrettable de devoir constater que dans la controverse 
passionnee qui a mis aux prises pendant de longues annees, 
au Sujet de l’oeuvre de Metaphraste, le P, Delehaye et Mgr 
Ehrhard, le savant de premier plan qu’etait celui-ci s’est 
laisse aller a formuler parfois en faveur du Logothete, objet 
de ses etudes pendant plus de quarante ans, des jugements 
trop tranches, auxquels la connaissance de la verite objec- 
tive n’avait guere ä gagner. 

P. VAN DEN Ven. 

(1) Voir ci-dessus, p. 234, note 1, 
(2) Voir plus haut, p. 234 et les notes 2 et 3. 
(3) Voir ’notamment H. Delehaye, Les Ugendes grecques des 

Saints militaires, Paris, 1909, p. 31, k propos de la Vie de S. Theo¬ 
dore ; Id., Une Vie inedite de S, Jean VAumönier, dans Anal. BolLy 
t. XLV (1927), p. 9-16. 



A STORY OF ICONOCLASTIC TIMES 

In his account of the empress Theodora, wife of Theophilus 
(819-842), the Continuator of Theophanes devotes a chapter 
to her pious mothcr Theoctiste (i). This lady reverenced the 
holy images and secretly taught the daughters of Theodora 
to practice the same devotion, until through childish careless- 
ness one of the girls betrayed the secret to the emperor. 
Theophilus was enraged; but since he seems to have stood 
in some awe of his mother-in-law, he contented himself with 
forbidding the young princesses to visit their grandmother. 
The narrator then continues as follows (^) : 

« Something of the same sort happened to the empress 
Theodora. The emperor had a poor feeble-minded dwarf, 
as like Homer’s Thersites as could be, named Denderis. 
Because his indistinct jabbering provoked laughter, he was 
kept in the palace for the amusement of the court. This 
creature once bürst into the bedchamber of the empress and 
found her clasping some holy images to her bosom, and lift- 
ing them to her eyes with zealous reverence. Seeing the 
images, the fool asked what they were, coming nearer as 
he spoke. The empress answered, as a peasant woman might 
do, « My pretty dollies {vtvid) ; I love them very much ». 
The emperor meanwhile was seated at table, and when the 
dwarf approached, he asked where he had been. Denderis 
answered that he had been « with Mamma » {fxdvvo) meaning 
Theodora, and had seen her taking some pretty dolls from 
her pillow. 

» The emperor understood, and after dinner went to the 

(1) Theoph. Cont., Ill, 5 (C.S.iy.B., 40, p. 90); but according to 
Pseudo-Symeon {C.S.H.B., 40, p. 628) it was Theophilus' own 
mother, Euphrosyne, who sought to influence the children. 

(2) Ihid., ch. 6, pp. 91-92 ; repeated in Pseudo-Symeon,pp. 629-630. 
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empress in great anger and told her what the fool had said, 
rudely calling her an image-worshipper and adding other 
insults. Keeping her temper for the moment, she improvised 
an answer: « My lord, this matter is not as you think. I was 
looking in my mirror, with my maids around me, and when 
Denderis came in he saw our reflections and went to you 
with his foolish tale ». Thus for the time being she assuaged 
his anger, and a few days later she had Denderis chastised 
to teach him better behavior, telling him never to talk about 

the dolls to anybody. 
» One day, however, Theophilus, whom his wine had put 

in a bullying mood, by way of annoying Theodora, asked 

the dwarf whether « Mamma» had been kissing the dolls 
again. But Denderis put his right hand to his lips and with 
the left laid hold of his hinder parts, saying « Hush, Sire, 
not a Word about the doUies ». 

There would be no need to call attention to this anecdote (^) 
were it not for the Obligation to contribute what one can 
to the complete exegesis of any passage. Since the euphem' 
istic language of the Continuator undoubtedly implies that 
Theodora had the meddlesome dwarf whipped for his tattling 
(jtaideia xadvnoßdXXovaa TteTtetxe a(o<pQovetv), the actions at- 
tributed to him at the end of the narrative may seem to 
a modern reader to be merely a bid for silence, emphasized 
by a grotesque gesture alluding to his recent punishment. 
But it is probable that a Contemporary would have recognized 
another hint conveyed by the double gesture. 

From late Roman times there have come down to us certain 
little statuettes representing nude human figures wdth the 
right hand at the lips, the other placed as Denderis placed 
his left hand. For a time female figurines of this type were 
supposed to represent Venus Angerona, an unlucky inter- 
pretation which was exploded by Letronne as long ago as 
1847 (®). He held that the little Images were amulets, and 

(1) It was usedby Bury, Eastern Roman j&mpzre, pp. 141-142; 
by E. J. Martin, Hist, of IconoclasticControversy, p. 210 ;Gh. Diehl, 
Figures byzantines^ I, pp. 136-137. 

(2) Rev, arch,, IV, 1, pp. 140-141. 
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in fact, as he pointed out, some of them are provided with 
Suspension loops. The appearance of these objects and the 
purpose for which they were made may be stated in Le- 
tronne’s own words. 

« Les plus nombreuses, en effet, se distinguent par un trait 
fort etrange; elles portent non seulement une main ä la 
bouche, mais encore l’autre, comme dit Caylus, ä la partie 
diametralement opposee; en d’autres termes elles semblent 
annoncer Tintention de boucher les dcux orifices ä la fois. » 
After mentioning the fact that similar male figures are known, 
and that both male and female statuettes are sometimes 
provided with Suspension loops, he continues: « Elles ser- 
vaient donc d’amulettes, dans une Intention que personne 
ne peut dire ä present; ä moins que ce soit de marquer les 
deux orifices d’oü le bruit peut sortir et rompre le silence; 
explication qui peut paraitre bouffonne,et dont chacun pourra 
se moquer s’il le veut, quand il en aura trouve une meilleure. » 

This explanation, which Letronne put forward cautiously, 
was accepted without hesitation by Jahn in his monograph 
Der Aberglaube des bösen Blicks, and confirmed by references 
to ancient authors who mention the superstitions about in- 
auspicious sounds. Jahn also gave a few illustrations of the 
objects in question More recently G. Q. Giglioli, in his 
masterly study of the old Bianchini hoard of magical ob¬ 
jects, repubhshes several more specimens of such figurines (2), 
which were found along with other well-known amulets, such 
as clenched fists, small bull’s heads, a little bronze ladder, 
stones shaped to symbolize the female sex, and other objects 
of probable magical character. In addition to the figurines 
belonging to the Bianchini treasure, which he reassembled 
from various departments of the Naples Museum, Giglioli 
also listed several belonging to other collections. The Bian¬ 
chini specimens are thought to have been made not earlier 

(1) Berichte der s 'ichs. Akad,, VII, 1855, pp. 47-49. Jahn cites 
Cato ap. Fest., p. 234 M., and Minucius Felix, Oct, 28. For his 
illustrations, see PI. IV, 4-6. 

(2) G. Q. Giglioli, // « Ripostiglio Bianchini i),BulL della Comm, 
comun. di Roma, LVI (1928), pp. 5-51; note esp. pp. 26-27, 36-37 

and PI. 111. 
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than the third Christian Century (i), and most of the examples 
elsewhere seem to be of late Roman times. However, the 
type is recognizable also in a figure from Syria, which is 
cruder and is believed to be much older. It beloiigs to the 
Copenhagen National Museum and is published by Giglioli 
in an appendix to his work(^). 

The grotesque attitude assumed by the dwarf Denderis 
would almost certainly be recognized as identical with that 
of the little amulets, the purpose of which was to emphasize 
the demand for control of any inauspicious noise. Thus the 
gesture would not merely call to mind the flogging that the 
poor dwarf had suffered, but would also give point to his 
demand for absolute silence. 

I do not think that objections can be fairly raised against 
this comment on the ground that we know too little of magic 
and Superstition at Byzantium to warrant its cogency. It is 
true that much work is still to be done before we can under- 
stand just how far the Christian Empire of the East was 
pervaded by the practice of the magical arts. We know, 
however, that accusations of magical activity were bandied 
about freely. His enemies said that Justinian was in league 
with demons, if not actually a demon himself (^); and John, 
whom Theophilus had elevated to the patriarchate, was 
known as Jannes Lekanomantis by the opposite facLion, who 
accused him of magical divination with the bowl of water (^). 
Much importance was attached to prophecies and to omens 
of all sorts (^); and the researches of Armand Delatte have 
proved that the tradition of magical books was unbroken 

(1) Giglioli, p. 49. 
(2) Giglioli, pp. 50-51. I confess that I find it hard to accept 

for this Object so early a date as the sixth Century B. C. Is it possible 
that the grotesque crudity of the work has led the Danish experts 
to place it too early ? 

(3) Procop., HisL Are., 12, 21. 
(4) Theoph. Cont., p. 122; cf. pp. 156-157 and also Leo Gramem., 

p. 221, for a further account of the nefarious practices attributed to 
the iconoclastic patriarch. 

(5) See for example Theoph. Cont., pp, 121, 10-15 ; p. 204, 15-17 ; 
Genesius, p. 70. 
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from early Christian times down to the eighteenth Century (^). 
On the whole it seems likely that the little amuletic figures 
in the posture attributed to Denderis were as well known 
in Byzantium as the gesture far le corna is to a modern 
Neopolitan. 

University of Michigan 
Ann Arbor Campbell Bonner. 

(1) See bis Anecdota Atheniensia. 

Byzantion XXII. — 16. 



TRACCE LINGUISTICHE ßlZANTINE IN ROMAGNA 

In Biblos, 27, 1952, alle pp. 7 ss. deir estratto ho raccolto e 
studiato (per la prima volta, credo, sistematicamente) un pic- 
colo manipolo di voci italiane di origine greca che soprav- 
vivono neirEmilia, nella Romagna, e nelle Marche setten- 
trionali, cioe nei territori deir Esarcato e della Pentapoli: 
ganascia, brocca (^), broia, marangone (per Testensione storica 
dei Bizantini, v. ivi p. 11). 

Ho dimostrato — credo — che tali parole furono introdotte 
direttamente dalla dominazione bizantina, e non provengono 
— come si e spesso affermato — dalla grecitä, antica o 
medioevale che sia, deir Italia meridionale. Abbiamo, in 
altre parole, due centri di irradiazione greca in Italia, non 
uno solo. 

La Romagna serba ancora, come e noto, un nome bizan- 
tino. Per una di quelle ironie cosi frequenti nella storia 

(1) P. ScHEUERMEiER, Wüsset- Und Weingefässe im heutigen Ita- 
lien, Berna, 1934, pp. 30, 35 ss. (spec. 41) e Bertoldi, Colonizza- 
zioni nelVcuitico mediterrcmeo occAdentale alla luce degli aspetti 
linguisticif Napoli, 1950, pp. 97 ss., pensano che il greco ßgoxk sia 
penetrato nella Gallia meridionale, attraverso Marsiglia, ed ivi si 
siafuso con un tipo gallico broccos * sporgenteDili poi la voce sareble 
penetrata in Italia. Maproprio la cartina II alla fine del volume 
dello Scheuermeier presenta una diffusione geografica del tutto 
simile a quella di altre parole bizantine (p. es. ganasciä) ; cf. lo stesso 
Scheuermeier a p. 35 : Im grossem Teil von Ober-Italien fehlt 
er heute [-] südlich nicht über Rom und die Abruzzen hinaus¬ 
reicht ». £ dunque, mi pare, la stessa espansione di ganaseia, che 
ha pure invaso la Francia meridionale; ed ivi pote incontrare il 
gallico broccuSf e fondersi con esso. La parola e presente in Liguria 
e in una parte del Piemonte, e dunque passö di li. Cf. anche J. 
Roth, J?C., 41, 1924, p. 49 (non 401); Vendryes, B,S.L., 25, 
1924, p. 40; K. Jaberq, Aspects geographiques du langagey Parigi, 
1936, p. 23, nota 1; Von Wartburg, Z. R.Ph., 68, 1952, p. 27. 
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— il ludibrium di Tacito — il territorio dominato dai Greci, 
in cui la lingua officiale era la greca, in cui fulgidi risplen- 
dono i mosaici di Ravenna, ebbe nome Römäniä, donde Ro- 
magna ; mentre il limitrofo territorio longobardo,incui soprav- 
visse sempre rigogliosa la lingua latina prima e italiana poi, 
fu ed e ancora in parte denominato col nome barbaro di Lon- 
gobardiay cioe Lombardia, Ma per una spece di strana seconda 
ironia, la parola Römäniä {Romagnd) serbö perö Faccento 
latino (come Francia, Spagna, Catalogna, Italia, Borgogna, 
Lamagna, Sardegna, Lucania, Venezia^ Provenza, Guascogna, 
Grecia, Germania, Polonia, Russin, Austria, Croazia, Serbia) 
mentre la parola Longohardia {Lombardid), spesso usata dai 
nemici Bizantini, ebbe Faccento greco (come Gricia, Bulga- 
Tia, Romania, Ungherla, Albanla, Andalusia Q), filosofia, mo- 
narchia, ecc.) 

(1) Il nome deir Andalusia, sp. Andalucfa sembra infatti essere 
di origine greca, e direi quindi bizantina (Giustiniano conquistö la 
Spagna meridionale) ; cf. J. Brüch, RLiR., 2, 1926, pp. 72 ss.; 
Rom FS, Germanisches Spracherbe in der Romania, Monaco, 1947, 
p. 8 (ivi anche altre informazioni sulF uso del nome Aoyyoßaqdia). 

Da 0'6dvdaXot i Greci formarono Ovavöa^^ovoiog, come da Mavqoi, 

MavQovaioq; e da OvavöaKovGioq il femin. OvavöaXovGta (yf}). Il 
c (per s) di Andalucia e dovuto naturalmente alla pronuncia locale 
{ceceo), che confonde s e 0 (scritto z davanti ad a, o, u, ec davanti 
ad e ed i in castigliano), 

(2) Il Meyer-Lübke, Gramm, rom., 2, § 405, parte seconda, 
pp. 496 SS. (= 452 s. ed. tedesca), dopo aver dato vari esempi del 
tipo Frisia, Guascogna, ecc., che qui non riproduco, scrive queste 
lapidarie parole: « Mais Normandia, Lomhardia ne se rencontrent, 
semble-t-il, que sous une forme plus recente et Fa.-franc., ä c6t6 
de Allemagne, possedait aussi Allemandie. On peut donc bien 
admettre Torigine moderne de ces derniers cas : en realite, du reste, 
ce n'est qu'au viii® sifecle que prirent naissance les rapports des 
Gallo-Romains avec les Normands. Beaucoup d'autres noms ega- 
lement röcents präsentent arbitrairement [5ic I] tantot-za, tantöt 
-ia : en ital. Prüssia, Rüssia mais Turchia, en franf. Prasse mais 
Russie, etc. ; ce n'est que le hasard [szc] qui a fix6 Faccent de ces 
noms, qu'on n'aura connus souvent que par la litterature ecrite». 
Ma Prussia appartiene alF Occidente latino, mentre la Turchia 

(come VAlbania, la Bulgaria, la Romania e anche V Ungherta) ap¬ 
partiene alFOriente greco! Normandia in italiano viene dal fran- 
cese, e cosi si spiega il suo accento ; di Lomhardia ho parlato di sopra. 
Cfr. anche Meyer-Lübke, Hist gramm. der frz, spr., Aidelberga, 2, 
1921, pp. 68 s. 
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Intendo di aggiungere oggi un altro sicuro esempio a queste 
parole bizantine. 

TIovriKOi; (da novnxdQ fivg) e il nome dato al 'topo ’ in greco 
moderno (anche pondiki, originariamente diminutivo), nei 
dialetti greci deir Italia meridionale e in alcuni dialetti ita- 
liani settentrionali. Sulla carta 444 (il topo [piccolo]) del- 
rA/5. troviamo infatti questo tipo nei due punti greci 748 e 
792, e inoltre (con la derivazione *ponticäna, it. pantegana) (^) 
in 6 punti della Romagna e deir Emilia (uno di essi e Bo¬ 
logna), Sulla carta 446 (il ratto [topo grosso]) la parola e 
quasi sempre femminile ("^pontica o ^ponticäna o "^ponticä- 
cca; cf. beccaccia, galUnacdo) e Testensione ne e assai mag- 
giore: esso arriva quasi ai confini occidentali deir Emilia 
(ma non al p. 299!); occupa inoltre quasi tutte le Marche 
fino ai due punti piü meridionali inclusi (578 e 569), le Tre 
Venezie e la Lombardia orientale; nelle colonie greche del- 
r Italia meridionale Tanimale, che e entrato in Italia da poco 
piü di un secolo (2) (cf. Garbini, 2, p. 861), e sconosciuto ; 

(1) L'a di pantegcaia ecc. e senza dubbio dovuto a rawicinamento 
etimologico popolare con pantex (donde ital pancia ecc.), come giä 
vide TAscoli in Arch. glott itaL, 10, 1886-1888, pp. 92 s. : «venez. 
panteg-än ‘uomo grasso che con fatica si muove’, cioe 'panciuto 
e il pur ven. pantegana, M. pantiane (-/one = -gana), sorcio grande, 
dove circa il genere va ricordato il frl. la surig [e il fr. la sourls 

ecc.].» Tale etimologia fu accettata anche dal Diez p. 265 («venez. 
pantegan 'ratte’ [—] ist von pantex und heiszt eigentl. ‘dick¬ 
bauch '»). Ma ad una derivazione diretta, o meglio unica di pan¬ 

tegana ecc. da pantex si oppongono e le numerose forme con o (bol. 
pondga, moden., venez. ant., mantov., macerat., v. M.-L.), e la di- 
stribuzione geografica, che indica nettamente un'origine bizantina ; 
meglio dunque il Körting^^ (1907), p. 764 no. 7304 : « venez. pante¬ 

gan, vermutlich angelehnt an pantex, -kern, dickbauch» (ma di- 
versamente a p. 716, no, 6834 I). Molto opportunamente O. Kel¬ 
ler, Lat. Volksetymologie, Lipsia, 1891, p. 319 cita i famosi versi 
della popolare canzone studentesca del Faust, I, vv. 1771 ss. : 

Es war eine ratV im kellernest 

lebte nur von fett und butter 

halt* sich ein ränzlein angemäsVt 

als wie der doktor Luther. 

(2) Questo dico, s'intende, del « ratto delle chiaviche» (mus decn- 

manus) ; il « ratto dei tetti»{mus rattus Linneo), attestato da Teo- 
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e del resto raro in Liguria, in Piemonte, in tutto ü Mezzo- 
giorno, e in, Sardegna, e ignoto alla Sicilia. Cf. anche G. 
Rohlfs, Etymologisches Wörterbuch der unteriialienischen Grä~ 
zitäU Halle (Saale), 1930, p. 206; «Als Bezeichnung der 
‘ratte’ lebt ponticus besonders in oberitalienischen Mund¬ 
arten (bologn., moden., mant.) ». 

II confronto delle due carte ratto e topo porta dunque alla 
stessa conclusione del confronto delle carte guancia e mascella 
(v. Tarticolo in Biblos citato di sopra) ; cioe che il centro 
di diffusione del tipo ponticus ecc. e FEmilia-Romagna, che 
e la regione in cui ö piü solidamente impiantato, giacche 

appare in tutte e due le carte. 
In una piccola zona della Romagna troviamo ponga 

dica) nel senso di ‘talpa’; cf. Schurr, p. 506: «Jedenfalls 
zeigt ponga ‘Maulwurf’, dass ponga ‘Ratte’, bzw. ponticus 
‘Maus’ einst der ganzen Romagna angehört haben muss». 
Sulla carta talpa dell’A/S. (447) questo tipo non figura in 
Romagna ne in alcun punto dell’ Italia centrale o meridionale. 
Invece la stessa carta ci da il tipo rvq)k6{g) novrixö(g) (« topo 
ceco ») per i due punti greci delP Italia meridionale. I dia- 
letti calabresi meridionali, basati secondo il Rohlfs su di un 
sostrato greco, anno quasi tutti suricorbu (‘sorcio orbo’), 
che ö la traduzione esatta del termine greco (cf. G. Rohlfs, 
Griechen u, Romanen, 1924, p. 47, n. 2 ; Scaoi, pp. 88 ; 159 ss.; 
181 ; Grieche Sprachgeist, 1947, p. 47). Tale denominazione 

pompo, Callimaco, Plinio il Nat. (v. P.W.R,E., 2397, 47 ss. s. u, 

Maus), e antichissimo, e secondo il Gabbini, 2, p. 860 <( comparve 
in Italia quando i Greci fecero delle nosire terre bagnate dall’ lonio 
una loro provincia, proveniente dalle regioni intorno al Ponto 
Eusino (Mar Nero). Fu chiamato perciö, nel dialetto greco corrente 
allora in queste nostre terre, Ponticös [Pellegrini, 11 dialetto greco- 

calabro di Bova, Torino, 1880, in Pondicö]; e Plinio, Hist, nat., 

lib. 8, cap. 37 (55) molto tempo dopo lo chiamö mus pondicus [sic !] » 
(Anche ScHÜRR, 47, 1927, p. 506 da pondicusl). La carta 
ratto delF AIS. non distingue perö le due spece. — Io per la veritä 
in tutte le edizioni di Plinio (ultima quella di Ernout, Parigi, 1952) 
leggo Pontici mures con t, mai con d. V. Schrader-Nehring, Real- 

lex. et P.W.R.E., s. uu. Maus e Ratte, con bibl. Questi Wasser¬ 

ratten (in italiano topi acquaioU), sono conosciuti dagli antjcbi, e 
non sono che una varietä del mus rattus (ital, topo tettaiolo). 
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non appare sulla carta in nessun altro punto dell’ Italia me- 
ridionale (v. anche Garbini, 2, pp. 881 s.) (}). 

Indicazioni piü abbondanti e precise si troveranno in Gar¬ 
bini, 2, pp. 735 SS.; 860; 871 ; 882; 942; Fr. Schürr, Z.ß. 
Ph., 47, 1927, pp. 506 ss.; 511 s.; M. L., 5. üu., ratta, talpa^ 
müs, müs aränea; C. Battisti, R.Li.R,, 3, 1927, p. 35; Jud, 
Festschrift Gauchat, 309 s.; G. Stier, K.Z., 2, 1862, p. 139; 
G. Rohlfs, Etym. Wb., 1930, pp. 206; 260; G. Flechia, A. 
Gl.It., 2, 1876, pp. 370 s,; E. Rolland, Faune populaire de 
la France, 7, pp. 16 ss.; A. Mussafia, Denkschr. der Wiener 
Akad., 22, 1873, p. 191. V. anche Aristotele, Hist, anim., 
600^ 13; 632^ 9; Plinio, N. H., 8, 37 (55) ; Ernout-Meillet, 
s. u. ponticus e anche Von Wartburg, $. w. armenius (müs); 
J. Bruch, Der Einfluss der germanischen Sprachen auf das 
Vulgärlatein, Aidelberga, 1913, pp. 6 s. 

Tre villaggi della Calabria meridionale e uno del Salento, 
tutti di sostrato greco (Dinani, Arena, Aprigliano, Soleto), 
usano composti con ponticus anche per designare il ‘pipi- 
strello *; ma sull* AIS., carta 448, tali forme non appaiono 
mai. Cfr. Eggenschwiler, Die Namen der Fledermaus, ecc. 
Leipzig, 1934, pp. 177; 181 ss. e la carta 10 ivi. Siamo qui 
nella zona greca di wperegli; e derivati, su cui v. Eggen¬ 
schwiler, pp. 161 SS.; 184 SS. con la carta 7; Rohlfs, Scavi, 
pp. 21; 43; 89. 

In Aristotele (locc. citt.) novrtxdg ßvg sembra indichi una 
spece di donnola, ermellino (cf. Liddell e Scott, s. u. novxmog; 
ma V. anche P.W.R.E., s. u. Maus, 2397, 47 ss.). La con- 
fusione tra ‘donnola’, ‘ermellino’, ‘martora’, ‘talpa’, ‘rat- 
to ‘topo ‘sorcio ’ e altre spece e frequente in varie regioni 
e anche in Italia (v. soprattutto Tarticolo sopra citato dello 
Schürr, Kluge-Goetze, Et. Wb. 1951, s. u. Ratte, e Brüch, 
Einfluss, pp. 6 s.). £ notevole che le colonie greche d’Italia 
abbiano per la donnola termini italiani o galloromanzi (cf. 
AIS., carta 438: i dondula, i paddöttura). 

II tipo ponticus ä naturalmente ricoperto un’area prece- 

(1) Esso appare invece, sulla stessa carta, sotto ia forma topo 
ceco, nella Romagna, in alcuni punti della Toscana sett., e nelle 
regioni bizantine deir Italia centrale (Umbria, Lazio, Marche Sett. I). 



248 G. BONFÄNTE 

dente di sörex, come osserva lo Schürr, locc. citt., e come 
appare chiaro dalle carte dell’ AIS, (444, 445, 446). Un 
tipo ancor piii antico e müs (accus, mürem), che infatti do- 
mina ancora incontestato, o quasi, nella Ladinia (mentre il 
Logudoro ha Tantica innovazione latina [imitativa] sörex e il 
Campidano Tinnovazione italiana piü recente iopo, di origine 
francese). La Corsica ha sempre, naturalmente, il tipo toscano 
topo {ALEIC,, 1245), eccetto il punto genovese 49 (Boni- 
facio), che ha ratu, Anche lo spagnolo antico e il porto- 
ghese antico hanno il tipo müs, e Topposizione delF Ibe- 
ria conservatrice alla Gallia innovatrice si rispecchia ancor 
oggi nei nomi del pipistrello : sp. mur(ciegalo), mur{ciela~ 
gö), port. mur{cego), fr. {chauve-)souris, Anche per questo 

animale la Ladinia ha composti con mäs (cf. AIS,, 448), 
mentre Tltalia ha tipi diversi (pipistrello, nottola, mezzo- 
topo, spiritello, cecata, barbastrello, tagliajacda, rondinella, 
sorcio di notte, ratto pennuto, ecc., ecc.), e cosi la Sardegna 
(ala di pelle, sorcio pennuto, con altre forme infantili, espres- 
sive od onomatopeiche), La Corsica {ALF, Corse, 331 ; 
ALEIC,, 1314) ha iopo pennuto, uccello topino, sacco pen¬ 
nuto, topo marino, topo minuto, cacozzo, e altri tipi tutti re- 
centi, a quanto pare {rattsu 6 certo longobardo, cf. AIS, 
444, p. 916 e Schürr, p. 511). Cf. anche Garbini, op, cit., 2, 
pp, 712ss. (spece 737); M.-L., s. ua, uespertilio e ratta, con 
bibl.; E. Eggenschwiler, Die Namen der Fledermaus auf dem 
französischen und italienischen Sprachgebiet, Leipzig, 1934 con 
varie carte (le recensioni sono elencate in R. Hall, Bibi,, 
p. 236) ; C. J. Forsyth Major, ZRPh„ 17, 1893, 148 ss. ; 
E. Rolland, Faune populaire de la France, 7, pp. 1 ss. Per 
la Francia vedi anche ALF,, carta 260 {chauve-souris; nes- 
suna traccia di müs); 1260 (souris: poche tracce di derivati 
di mös nella valle del Rodano, nel Puy-de-D6me e nel Lozere ; 
un po’ piü abbondanti nella Guascogna e nelle zotie vicine) ; 
1286 (taupe : un solo caso di müs, P. 158, Ardenne) ; 1642 (mu- 
saraigne) ; 1690 (rat), Cf. anche O. Bloch, GamilJscfcieg, s. uu. 

Alcuni casi isolati di derivati di mus appaiono nell’Italia 
settentrionale sulla carta 447 (talpa) delVAIS. (v. perö 
Schürr, pp. 503 ss.). L’animale e ignoto alla Sarde^a^^ ^ anche 
alla Sicilia, ad eccezione di tre punti nprdorientali (fqi.'se per 
influsso galloitalico?). 
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Anche müs aränea, che appare in Iberia, in Gallia e nella 
Ladinia, e ignoto all’ Italia (cf. ALF,, 1642; M. L., O. Bloch 
s, ü.; Schürr, 511), all’ infuori di alcuni dialetti settentrio- 
nali (cf. Schürr, p. 504) Q), V. anche Bartoli, Introduzione, 
pp. 14; 31 ; 39. 

La Dacia, ultima delle colonie romane, ha ricevuto dal- 
r Italia l’innovazione sörex, e non piü/nü5, che era certo giä 
morto o morente. 

Per l’etimo del neogreco Ttovrinog, v. anche N. P, Andrioti, 
^ErvfioXoymd Xs^ckö rfjg Hoivrjg NeoeXXevtxfjg, Atene, 1951, 
p. 203. 

AlM. L., Wb.^sarä da aggiungerc ^fodica (Schürr,pp.506 s.). 
Altrimenti, ma non bene, malgrado Eggenschwiler, pp. 214 ; 

225 SS. {^rattium,ovyQvo confusione con "^ratisu [da hracchium\ 
‘ramo’), tratta di gallur. corso razzu (rattsu) il Salvioni in 
EIL., 49, 1917, p. 776, n. 1, e in ASS,, 5, 1909, p. 223; 
cf. M. L., W&.^ p. 588, n^ 7089 : « razzi- [-] aus rattius 
[sic!] [-] ist unmöglich ». Dunque il romanzo *ratta (cf. 
fr. rate ecc. e v. 0. Bloch, 5. n,; Spitzer, AR,, 10, 1926, 
p. 283) deve essere entrato due volte in alto tedesco : una, 
prima della seconda rotazione consonantica (donde ratze), 
un’altra dopo detta rotazione (quindira//e). Una parola longo- 
barda conservata in Corsica non sorprende punto, giacch^; il 
corso rappresenta soprattutto un tipo.arcaico di pisano, come 
e noto a tütti. 

Quanto all’ etimo di ratto, ha certo ragione lo Spitzer, loc, 
dt., di ritenerlo onomatopeico (cosi anche sörex secondo J. B. 
Hofmann Wh., s, u.). 

Il tipo toscano tppo (^), di origine gallo-romanza (fr. taupe 
< lat. talpa), e ancor piü recente di sordo, come mostrano e 
la fonologia (al < au < p) e Ir geografia (esso e quasi com- 
pletamente circondato dal tipo sordo ; v. la carta 445 del- 
rA/5.). La successione cronologica, data dalle aree e con- 
fermata da altri elementi, e (per ‘topo’) müs ~ sörex - topo 

(1) Questo animale si chiama in italiano letterario toporagno, 

musaragno, o museragnolo ; queste nltiTne parolo, come il francese 

muscuaiane, ven^ono da müs aräneiis (cf. Thes. s. u.), 

(2) Si noti che in Virgilio, Georg., I, 183 talpa b maschile. 
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in Toscana, müs - sörex - ratto in Lombardia e in Liguria, 
müs ~ sörex ~ ponticus in Romagna. II tipo toscano topo ha 
irradiato leggermente in Emilia, come in tanti altri casi (cf, 
anche Schürr, p. 498). II tipo ratto viene pure dalla Francia 
(cf. fr. rat., ^ topo ’!). 

Ritengo infatti che, come tante altre parole anche correnti 
(per es. giorno ; e topo e giä in Dante, e proprio in una favola, 
Inj. 23, 6!) (^) topo sia entrato dalla Francia in Italia « par 
un bond direct Provence-Toscane [nel nostro caso : France- 
Toscane] : par la litterature», come disse lo Spitzer di giorno 
{Stiidies in Philology, 37, 1940, p. 578) Par difficile in¬ 
fatti che sia penetrato per altra via, giacche il Piemonte, la 
Svizzera romanda, quasi tutte le Alpi francesi e la valle del 
Rodano (cf. ALF., 1286; AIS., 447) hanno (per il senso di 
‘talpa’, che e il piü antico; cf. Von Wartburg, s. a. *dör- 
bo; Thomas, Rom., 35, 1906, pp. 172; 633; M.L., 2473; 
Schürr, p. 508) il tipo (*) *darböne, '^'tarpöne, darpus Pol. Sil¬ 
vio che ^ preromano, e dunque antichissimo; e non vedo 
dunque di dove taupe sarebbe passato, se non per via dei 
fabliaux e delle storie animalesche cosi popolari nell’etä di 
mezzo. 

Anche ammettendo del resto (contro l’opinione certo giusta 
del Jud in Festsdir. Gauchat, pp. 307 ss.) che il senso di ‘topo ’ 
sia il piü antico in toscano, non si vede come la parola con 
questo senso potrebbe esser venuto di Francia, ove taupe non 
e mai usato per ‘topo’ (cf. ALF., 1260; anche 1690 B; si 
ha souris, rat, "^mürica, gäri, juret). 

(1) Sülle fonti di questa favola v. p. es. VEncicl. dantesca deilo 
ScARTAzziNi, s. u. Topo, c i sollti commenti danteschi, per es. lo 
Scartazzini-Vandelli e lo Scartazzini « grande». 

(2) Cosi dalla letteratura proviene il francese renard, che sostitui 
il latino goupil {*uulplculus, cf. uulpäiula), e che occupa oggi quasi 
tutta la Gallia transalpina (v. p. es. ALF.). Anche orso e lupo, 

che sono parole dotte in molti dialetti romanzi (ital. port. fr. ; cf. 
p. es. per orso il trattamento di -rs- in dosso, dos, suso, sus, giuso, 

ecc.), vengono molto probabilmente, in un modo o nell’altro, dalla 
letteratura, e molto probabilmente dalle favole animalesche. 

(3) Il resto della Francia meridionale (territorio «provenzale» 
lato sensu) ha iaupo, col dittongo au ancor oggi conservato ; che 
jieppure pole, credo, dare tppo in Toscana. 
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Lo Schürr (pp. 494 ss.) cerca di dimostrare che topo e 
antica parola italiana, e che in Italia -alC- divenne -auC- e 
poi -pC-; il che pare assai improbabile. V. ora Rohlfs, ItaL 
Gramm., I, pp. 401 ss. £ ben vero, infatti, che Lucca e Pisa, 
piü esposte a ondate settentrionali attraverso la Lunigiana 
(che ha auio, fauso, caudo, fauza, ecc.), ebbero un tempo 
autro, autare, aucuna, fauce, ecc. (cl. S. Pieri, Archivio glottoL 
it., 12, 1890-92, pp, 117 s.); ma anche ammettendo che topo 
sia pisano o lucchese — e nulla lo prova — avremmo sempre 
*taüpo, non tppo; giacche Lucca e Pisa hanno autro, aucuna, 
fauce, mai *o/ro, "^ocuna, *foce, che sarebbero (se esistessero) 
forme nettamente francesi (e neanche provenzali!). 

II t di ponticus in Romagna, di fronte al d di pond- nelle 
colonie greche deir Italia meridionale, rispecchia forse una 
diversa cronologia storica : giacche e noto che la dominazione , 
bizantina durö assai piü a lungo in Calabria e nel Salento, 
conquistati dai Normanni nel secolo xi, mentre Ravenna fu 
sottomessa da Astolfo giä nel 751, e fu tagliata quindi la con- 
nessione con Bisanzio. E vero che gli inizi del passaggio di 
-nt- a -nd- in greco sono assai antichi (cf. Schwyzer, Grieche 
Gramm., p, 210 con bibl.); ma naturalmente esso si propagö 
in diversi tempi a diverse regioni e classi sociali, ed h naturale 
che le lontane colonie greche della Romagna, separate dal 
mare,conservassero la pronuncia arcaica-n/-(la sorda t si ode 
ancora oggi a Scarpanto, mi dice il Sig. Tsopanakis : la nasale 
si assimila: HaQovxrai, ^QKovTxai, x6x xanox xov, xdx'xatgo). Del 
resto la stessa differenza si nota anche nelV Italia meridionale, 
dove i dialetti italiani hanno la forma kasentaru (da yäg 
SvxeQov) (^) per il lambricus terrestris, mentre il dialetto greco 
(calabrese) di Condofuri ha la forma piü tarda kasendula 
con d (^) (cf. Schwyzer, Festschr. Kretschmer, 1926, pp. 245 s.; 

(1) A proposito di questo yf/g (yäg) evregov, che il Rohlfs, Scavi 

linguisüci nella Magna Grecia, p. 159 studia per provare il sostrato 
greco, mi permetto di aggiungere alle citazioni da lui date (Arato, 
Teofrasto e glosse) il passo di Cassio Felice (447 d. G.) 28, p. 44 
(Rose, 1879) : ges entera id est uermiculos de arrugia, Su Cassio 
Felice, medico africano, cf. P.W.R.E., s. u, Cassius, n. 44 (vol. 6, 
col. 1723). 

(2) Su questo problema della pronuncia di -nd- per -vr- trovo 
qualche informazione — ma insufficente — solo in K. Dieterich, 
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Rolhfs, Griechen u, Romanen, pp. 121 s.; Hist, gramm. der 
unterit. Graz., p. 63). I dialetti italiani hanno dunque assor- 
bito e conservato un tipo di greco piü arcaico, come general- 
mente avviene, perche le colonie greche rimasero piü esposte 
alle innovazioni linguistiche dei Greci d’Oriente, che parla- 
vano la loro stessa lingua. E in sostanza quel che il Bartoli 
chiama la norma dell’ area seriore (v. Introduzione, Bre- 
viario, ecc.). 

G. Bonfante. 

Untersuchungen zur gesch. der gr. Sprache, Lipsia, 1898 (Bgz. Archiv, 

Heft 1), pp. 104 SS. Certo gli inizT del mutamento in certo zone 
(Panfilia, Frigia, Ponto, Egitto) sono antichissimi; ma quando si 
estese, come e dove? Secondo il Dieterich -vö~ per -vt- compare in 
Malala (vi secolo) e poi in Teofane (ix secolo) ; e possibile che la 
pronuncia piü elevata -nt- sussistesse ancora neir viii secolo tra i 
funzionari che Bisanzio mandava ad amministrare TEsarcato e la 
Pentapoli? Ad altri, piü competenti, la risposta definitiva; che 
jtovrixög abbia conservato -nt- nei dialetti romagnoli e un fatto 
indiscutibile ; e sommamente improbabile che la parola risalga al 
greco attraverso il latino classico (e cosi conservasse-n/-), per ovvi 
motivi geografici. Non ho potuto vedere Dietkrich, Sprache und 

VolksüberL der südL Sporaden, Vienna, 1908. 



LA DATE DE LA CONVERSION DES SERBES« 

Constanün Porphyrogenete distingue deux etapes dans 
la conversion des Serbes au christianisme: la premiere sous 
le regne de Tempereur Heraclius (610-641), lorsqu’ils furent 
baptises par des pretres venus de Rome; la seconde sous le 
regne de Tempereur Basile R** (867-886), la majorite du peu- 
ple ayant, apres la premiere conversion, conserve son an- 
cienne foi. 

Dejä Constantin Jirecek (®) avait observe que les souve- 
rains serbes du ix® siede portaient des noms qui sont plutöt 
latins que grecs, II vaut la peine, en effet, d’dudier les 
noms portes par les membres de la plus ancienne famille 
princiere Serbe, noms que le Porphyrogenete nous a transmis 
en assez grand nombre; il nous semble que ces noms pour- 
raient aider ä preciser la date de la seconde et definitive con¬ 
version des Serbes. 

Gräce au Porphyrogende (^), il est facile d’dablir un ta- 
bleau genealogique de ces personnages. On y placera d’abord 
les trois ancdres immediäts du prince Vlastimir, premier 
souverain serbe sur qui le Porphyrogende nous donne des 
renseignements un peu plus detailles. Ces trois ascendants 
portent, comme Vlastimir, des noms slaves : Vi§eslav, Ra- 
doslav, Prosigoj. Quant ä la descendance masculine de Vlas- 
timir, Constantin Porphyrogende nous la fait connaitre en 
ddail, en nous decrivant les frequentes lüttes pour le tröne 
Serbe pendant cette periode. C’est ainsi que nous savons que 
les fils de Vlastimir portaient egalement des noms slaves; 
Mutimir, Strojimir et Gojnik. Les noms chrdiens n’appa- 

(1) Communication presentee au IX« Congrfes international d'fitu- 
des byzantines (Thessalonique, 12-25 Avril 1953). 

(2) De administrando Imperio, chap. 29 et 31. 
(3) Jirecek, Geschichte der Serben, I, Gotha, 1911, p. 173. 
(4) De administrando Imperio, chap. 32. 
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raissent que chez les petits-fils de Vlastimir. Nous pouvons 
en conclure que la dynastie n’a regu le bapteme qu’ä Tepo- 
que oü naissaient les petits-fils de Vlastimir; aussi, parmi 
ces petits-fils, les plus äges portent-ils encore des noms slaves, 
Le Premier et le second fils de Mutimir se nomment Pri- 
bislav etBran, et ce n’est que le troisieme qui porte le nom 
d’ßtienne. Quant ä Strojimir, celui-ci n’avait qu’un fils, 
qui porte le nom slave de Klonimir. Mais Gojnik, le plus 
jeune fils de Vlastimir, a du atteindre Tage d’homme apres 
la conversion de cette famille princiere au christianisme, car 
son fils unique porte le nom chretien de Pierre. Mais dejä 
les arriere-petits-fils de Vlastimir portent des noms chretiens : 
Zacharie (fils de Pribislav), Pierre (fils de Bran); un seul par¬ 
mi eux, Caslav (fils de Klonimir), fait exception; mais le 
Porphyrogenete dit expressement qu’il etait ne en Bulgarie 
et de mere bulgare. 

Ainsi donc, les Serbes ont du adopter le christianisme ä 
une epoque oü le fils aine de Vlastimir (c’est ä dire Mutimir) 
etait dejä ä un äge assez mür, tandis que son plus jeune fils, 
Gojnik, etait tres jeune et non encore marie (ou, du moins, 
ä peine marie). Pour preciser cette epoque, nous devons eta- 
blir en quelle annee est ne Pierre, petit-fils de Vlastimir et 
fils de Gojnik, Pierre dont le nom chretien indique qu’il a 
du naitre apres la conversion de la dynastie au christianisme. 

Selon le Porphyrogenete, Pierre se rendit maltre du pou- 
voir par la force, regna 25 ans, et son regne prit fin ä Tepo- 
que oü eut lieu la bataille d’Anchialos (20 aoüt 917). Ce qui 
veut dire que Pierre arracha le pouvoir ä ses rivaux en 892. 
Pour reussir dans une teile entreprise, et se rendre maitre 
du trone, il ne devait pas etre un enfant. Nous ne disposons 
pas de donnees süres sur Tage exig^ pour qu’un souverain 
Serbe füt considere comme majeur, mais nous pouvons nean- 
moins etablir cet äge avec suffisamment de certitude. C’est 
ainsi que Tvrtko Kotromanic, ban de Bosnie, monta sur le 
tröne ä Tage de 15 ans environ; c’est pourquoi il etait con¬ 
sidere comme n’ayant pas encore atteint sa majorite, et le 
pouvoir effectif fut exerce par son pere d’abord, par sa mere 
ensuite (Q. D’autre part, le tsar Uros, fils de Dusan, ne en 

(1) JiRECEK, Geschichte der Serberiy I, p. 399, 
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1336 ou 1337, commenga ä rögner dans les derniers jours de 
l’annöe 1355, en ayant tout au plus 19 ans 0. Nous pouvons 
donc conclure que Tage oü un souverain Serbe etait consi- 
dere comme majeur, etait celui oü il avait atteint ses 18 ans. 
Si nous supposons que Pierre, fils de Gojnik, avait cet äge 
lorsqu’il se rendit, en 892, maitre du pouvoir, nous obtenons 
874 comme date de sa naissance. Nous avons vu plus haut 
que les Serbes adopterent le christianisme avant la nais¬ 
sance de Pierre, et sous le regne de Tempereur Basile, lequel 
monta sur le tröne en septembre 867. II s’ensuit que la 
conversion des Serbes eut lieu entre les annees 867 et 874. 

Une teile Chronologie s’accorde parfaitement avec la lettre 
que le pape Jean VIII adressa « Moijtemero duci», vers le 
mois de mai de l’annee 873. Dans cette lettre oü il est ques- 
tion des agissements de certains pretres, agissements con- 
traires aux canons, le pape invite le prince Mutimir ä placer, 
au point de vue ecclesiastique, son pays sous Tobedience du 
diocese de Pannonie 0. Sans doute faut-il entendre par lä 
le siege archiepiscopal de Tillustre thessalonicien Methode, 
Tapötre des Slaves, lequel venait justement d'etre libere de 
la captivite oü le retenaient les Allemands 0. 

Mais il est non moins evident qu’une teile Chronologie de- 
pend de la date a laquelle prit fin le regne de Pierre Gojniko- 
vic, qui regna vingt-cinq ans, selon le Porphyrogenete, et 
mourut en captivite, ayant ete fait prisonnier par les Bul- 
gares a Tepoque de la bataille d’Anchialos (iyevero xai 

Haxa xdv HaiQov shsivov xai TcoXe/nog elg /nera^v xmv 

^Po)fiaio}v xai rcov Bov^yoLQcov), Or, la date de la chute de 
Pierre (917), ainsi donnee par le Porphyrogenete, a ete mise 
en doute, il n’y a pas longtemps, par M. M, Lascaris (^). Ce 

(1) JiRECEK, I, pp. 376 et 414. 
(2) Epist.y VII, p. 282. 
(3) Cf. Fr. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au /X® s., 

Paris, 1926, pp. 212 et 260, et, du meme, Les legendes de Constantin, 

et de Methode vues de Byzance, Prague, 1933 {Bgzantinoslavica, 

Supplementa, I), p. 274. 
(4) M. Lascaris, La rivalite bulgaro-byzantine en Serbie et la 

mission de Lion Rhabdouchos, Publik d’abord dans la Revue histo- 

rique du Sud-Est europeen, XX, 1943, pp. 202-207, ce sensationnel 
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dernier a observe que le Porphyrogenete a dü se tromper en 
parlant d’une- entrevue de Pierre avec le Stratege byzantin 
de Dyrrachion, en 917, Leon Rhabdouchos, entrevue qui 
amena la chute de Pierre. Et Teminent balkaniste nous 
place devantralternative bien embarrassante: ou bien le Por¬ 
phyrogenete se trompe en faisant coincider la chute de Pierre 
avec la bataille d’Anchialos; ou bien le Porphyrogenete a 
mentionne par erreur le nom de Leon Rhabdouchos en par¬ 
lant de la chute de Pierre (^). Si M. Lascaris incline vers la 
premiere solution, nos vues ä nous, telles que nous les avons 
developpees plus haut, nous conduisent ä nous prononcer 
plutot pour la seconde. Car, au cours de son long regne, 
Pierre a pu avoir des entrevues avec plus d’un Stratege de 
Dyrrachion (y compris Rhabdouchos), ce qui a pu amener 
le Porphyrogenete ä confondre la mission en 917 d’un Stra¬ 
tege de Dyrrachion chez le prince Pierre Gojnikovic avec une 
entrevue anterieure, Je veux dire avec un Stratege ayant exer- 
c6 ces fonctions ä Dyrrachion avant cette date. 

Beograd, Nicole superieure de pedagogie, 

Georges Sp. Radojicic 

article a 4t4 reproduit dans la brochure: M. Lascaris, Deux notes 
sur le regne de Sgmeon de Bulgarie, Wetteren (Belgique), 1952, pp. 
14-20. 

(1) L'argumentation de M. Lascaris est basee sur les faits sui- 
vants ; a) selon. le Porphyrogenete, Leon Rhabdouchos fut eleve 
apr^s 917 au rang de magistre et de logothete du Drome, tandis 
qu'une lettre de Leon Choirosphaktes, ecrite avant 911, lui attribue 
dejä ces deux dignites ; b) un groupe de trois chroniques byzantines 
mentionnent un Stratege de Dyrrachion, du nom de Rhabdouchos, 
en 880 ; c) le Porphyrogenete attribue ä Rhabdouchos le dessein 
d'exciter Pierre et les Hongrois contre les Bulgares ; or, rinvasion 
des Hongrois en Bulgarie eut lieu en 895. 



SUR TROIS PASSAGES DE DIGENIS ARRITAS, 

VERSION DE L’ESCURIAL 

E, 1033: T^ouxdvc^ 

Quand Digenis rentre au manoir paternel avec la jeune 
fille qu'il a enlevee, son pere et son oncle vont ä sa rencontre 
ä la tete d’une escorte de cavaliers: 

1030 xai etöaaiv ort iq%Exai 6 davjuaarog * 
yoQyov iKaßaXXiKevaav Belog xal d Ttazi^Q rov 

Hai oh] rov ^ ysvsä Hat rgiaHoatoi dyovQoi. 

1033 ot fisv r^ovndveg enai^av^ ol akkot rQayovöovatv, 

Hai Tzäv eig rd HOQdaiov. 

Que signifie r^avHaveg"? On est tente ä premiere vue de 
le rattacher ä la famille de rCvndviov, rCvHaviarijQiov, rfu^a- 
viCeiv (Du Gange, p. 1576) : tous mots derives du persan 
cökän, « polo-stick ». Mais le contexte et la comparaison avec 
les autres versions excluent completement, il me semble, que 
les cavaliers de Fescorte jouent au polo! II s’agit de chants 
et de musique en Fhonneur de la fiancee de Digenis {xal näv 

elg rd HOQdotov). M. Kalonaros, le savant editeur de Fepopee 
byzantine, fait deriver rCovndveg de xafiorao-vHc ou %afiaix- 

= avixTtdaiov et explique que le mot doit designer un 
Instrument de musique utilise lors des mariages ou autres 
rejouissances publiques (^)- C’est une conjecture ingenieuse. 
Mais Fexamen des versions parall^es me conduit a une tout 
autre conclusion. 

(1) Baoihiog Aiyevqi; *AxQtxaQ, II, Athfenes, 1941, p. 170, n, :« T^ov- 

fcdveg da ^oav nvevarä fnovoiHo. ogyava avvrj6i^6fj,Bva slg ydfiovg f] äKJiag 

Ör^ixoaiag öiaOKeddaetg* Tijv kd^iv ax^xi^w TiQÖg x6 ;fa^oTaov?tft f] 

XafxairtllHiov = aviAndaioVi negi ßXine iv Xqov. Moq.240S xal 

TavrdQiQfi. vnoarjß, a^rödi.» 
Byzantion XXII. — 17. 
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Une musique executee par des cavaliers consiste normale¬ 
ment en sonneries de trompettes Q-). Or, comme M. Kalo- 
naros^ lui-meme le fait observer dans sa note, c’est bien de 
trompettes (rgo/LiTtszeg, adhttyyeg, ßovxiva) qu'il est question 
dans les passages paralleles du meme episode qui figurent 
dans les autres versions : 

.4. 2193 (t. I, p. 121): 

Ol piv SKSivot sTtaiCov TQOßTtersg , irgaychdovv, 

Hai slg ä7tdvrr}aiv avrov fjQXOvro öid rdxovg. 

A, 2196 : 

Hai rag (pcovdg dnovaaaa ßovHivwv nal a a Xtz ly y co v ... 

A, 2237 : 

eSioHaaiv rag c d Xn t y y a g ^ vJtearQeipav evOscog. 

K> 797 (t. II, p. 61) : 

OTziadev rovrcov a d Xn t y y s g xat ß o v h i v a ßagda, 

TvpTtavd re xai ÖQyava eHQO'öovro slg äxQov... 

K, 827 : 

rä ß o V H i V a iÖd)HaaiVy vTtecrrQsipov evdsayg, 

'^XdXaCov ai a d Xti ty y s g , rä rvfinava eqxävovv htX. 

Faut-il, dans ces conditions, tenir rCovndveg pour une lec- 

tio difficilior et s’enteter ä Texpliquer? Ou la divergence 
entre YEscorialensis et les autres versions ne serait-elle pas 
purement apparente? Je tiens rCovxdveg pour une simple 
faute de copiste. C’est un fait d’observation courante qu’un 
ß initial, dans les manuscrits medievaux, est souvent pris pour 
une autre lettre: pour un e, par exemple, quand Mta est 

(1) On pourrait aussi admettre que nos cavaliers battent le tam- 
bour. II est fait mention de rvfXTiava en K, 797 et 827 (citäs infra). 

et mon ami Paul Wittek me dit que cökän, en persan et en turc, 
a aussi le sens de drumstick^ baguette de tambour. J'6carte cette 
hypothäse parce que : 1®) ce sens n"est pas attestö pour le grec rCvxd- 

viov, 2®) les rv/zjtava de Grotta-Ferrata, sans parallele dans les autres 
versions, sont sans doute une innovaüon. Au contraire, le v. 2193 
de .a Version d'Andros {ol fiev ixetvoi enai^ov rgofinerEg^ ETQay(pdow) 

qui ne parle que de trompettes, est quasi-identique pour la forme 
ä E, 1033, et semble provenir d’un meme arch^type, avec une alte- 
ration differente (v. la note suivante). 
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ecrit 6 Mais on passe plus facilement encore de la forme 
ß ä T C. Je corrige donc TCovKaveg en ßovxdvsg, pluriel de 
*ßov>cdvr] — ßvxdvT], Le copiste qui a fait la faute, influence 
par le fait qu’il s’agissait de cavaliers et par le mot inat^av, 

a du penser au rCvxaviarijQtov, au polo. 

Bvxdvrj est la plus ancienne transcription du latin bucina. 

C’est la forme qu’emploie Polybe. La transcription byzan- 
tine est ßovxtva, qui figure, on vient de le voir, dans Tepopee, 
771015 non dans la version de VEscuriaL Or, ä cote de ßvxa- 

v7]rrjQ (Pol., II, 29, 6) et de ßvxavtoTrjg (Pol,, XXX, 22, 11 
et Dion, Hal., Ant. Rom., IV, 18) la langue byzantine a 
ßovxaviarrjg (aussi ßovxavi^eiv, ßovxaviar'qgiov: v. Du Gange 

p. 214), Et le seul manuscrit qui nous ait conserve Polybe, 

VI, 35, 12 et 36, 5 (Cod. Urbin., fol. 66 ss.) ecrit ßovxaväv 

le verbe qui devrait etre ßvxaväv d’apres la transcription 
polybienne ßvxdvrj. Ce sont lä des attestations indirectes 
tres nettes d’un mot ßovxdvr] (contamination de ßvxdvrj et 
ßoixivov) qu’il ne faut pas hesiter ä recrire en E, 1023. 

E, 1462: ßiaTdpiv 

1461 Kat äydy yo^ydv iy'ö^iaa xat e^dgsaa Xovqixiv * 

ß t ar d Q i V eßaXa tsqtzvov, xaQdqtov ßaydatrtjv, 

TiQaGivov aQaßirixov äjzdvco elg rd Xovqixiv... 

Au lieu de ßtardgiv, quod sensu caret, Henri Gregoire a 
songe ä i^oyordQiv, et M. Kalonaros imprime dans son edi- 
tion ßf]ardQiv. Ges deux corrections sont seduisantes, et cha- 
cune d'elles peut se targuer de trouver quelque appui dans 
le passage parallele: 

A, 3454 (t. I, p. 191) : svdsövfisvog Srvxov Ißdriov ßayÖdriv, 

xal Qaviiaaxdv oXoßrjqov, o^vv av a o) g r d q iv ... (^) 

(1) N’est-ce pas justement ce qui s'est produit en A, 2193? Si 
Ton compare ce vers k E, 1033, on a Timpression que ixstvoi, ä cote 
de ol fiäv, est fautif, tandis qu41 manque le ol aXKoi de E. Tout 
s’explique si un mot ßovxiva a 6t^ lu ixetvoi (ou corrig^ en ixetvoi, 

faute d'etre entiferement lisible). TgofinErsg, introduit dans la suite 
pour r^tablir le sens, entrainait, sous peine de rendre le vers hyper- 
mdtre, la chute de ol äkXoi; d*oü Tabsurdite de la redaction actuelle : 
les memes hommes jouent de la trompette et chantent en m#me temps. 

(2) V. la note de M. Kalonaros, ad lociun. 
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Mais il y a une solution plus simple. Dans sa note, M. Kalo- 
naros explique que ßr]ardQiv, precise par ßayöatrtjv, doit de- 
signer un vetement de prix, en soie de Bagdad, Or Du Gange 
dejä ecrivait (p. 206) a propos du mot ßMrtov, qui signifie 
proprement pourpre (latin hlatta) : maxime uero haec vox usur- 

patur pro quouis panno sericeo. L’epopee byzantine connait 
le mot ßXarrlov (cf. A, 1191 : äniarsi}^ nolixiiia ßXarxia 

eIq XYjv xögrjv ; A, : pExa ßXaxxLOJV sK^Exrcbv ETtdvco oxe- 

Ttaofxevovq) et a une fois la forme ßkaxxiv (A, 1151) : 

TtgaaivoQqdöivov ßKaxxlv elxer elg xd xanovliv. 

La confusion entre X et i est facile et frequente dans plu- 
sieurs types d’ecriture. Lisons donc : ßXax{x)dQiv, Un hapax, 

peut-etre, mais de formation tout ä fait reguliere. De meme 
que ßTjoxdqiv propose par Kalonaros vient du latin vestia- 

rium, ßXaxxdqtv vient de hlattiariuTYiy indirectement atteste 
par hlattiarius, Cod. Theod., X, 20, 30 (i). 

E, 1512 : 

Digenis ne craint pas d’affronter tout seul les apelates de 
Philopappos. Ce dernier dit ä Maximö : 

1507 &cüQEig avxov rov äyovQov Jtov axsxst slg xd XiddQtv, 

xai ^axrjGEV xd xovxdgiv xov xai STtdvoj xov äxovfjiTzii^Et; 

^ExöexexaL vgl vTidymfjiEv ÖXol andvco slg aixov 

xäv xd%a povaxog eoxtv, epäg ovöev (poßäxai ■ 

äv EVQp xonov voL spnij eig xov Xaov pag peaa, 

SoTiEQ TtexQiXfjg ä X Q 0} fl o g oxav e/infj slg xvvfyyiv 

xai X'^^U TZXEQovytv xov xai xäÖQVta ojcoxxeivet... 

Au V. 1512, le manuscrit a äxQopiog, faute evidente; la 
restitution äxQcopog est du premier editeur, Hesseling. Mais 
äxQcofiog donne-t-il un sens satisfaisant ? « Comme un faucon 

(1) A la Seance du 10 mai 1953 de la « Societe pour le Progres 
des fitudes historiques et philologiques en Belgique oü j’ai r^sum^ 
la präsente ^tude, M. Henri Gr^goire, qui pr6sidait la Section byzan¬ 
tine et orientale, non seulement s'est ralli^ ä mon Interpretation, 
mais a lui-meme formuie la conjecture ßXardQiv^ avant d'avoir en- 
tendu Texpose de ma propre solution. 
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Sans couleur...?» Non, estime Henri Gregoire: « äxQoyiioQ, 

terne, ne convient pas. Nous avions pense ä corriger en 
äoiQOQ, jeune, adjectif qui entrame Tidee de fort et fougueux; 
mais plus simple encore serait la correction en äxgovog au 
sens de moins d'un an, toiit jeune; cf. le grec moderne com- 
mun dxQovtaarog, meme sens » (^). 

M. Kalonaros s’est prononce (t. II, p. 315) contre la cor¬ 
rection d’Henri Gregoire. 11 fait observer, d’abord, que le 
faucon de moins d’un an n’est pas encore apte ä la chasse, 
et en second lieu, que äxQcofiog, applique ä cet oiseau, se re- 
trouve « dans d’autres passages de Tepopee». II en eite un, 
A, 1217; 

1216 Ititcov EKaßaXXiKEVöB daydkXov, äarsQärov, 

Kal & g yeqdKiov ä x Q o} jn o v e(pdaGev elg ro 

xdGTQOV, 

Kat rgstg sxcov /neO’ iavtov ek xmv TtoXXmv äyovQcov, 

elg rov oIkov rrjg TtoQrjrfjg evQedri naqavxma. 

Les deux passages n’ont rien de commun, sinon la com- 
paraison du heros ä un faucon (encore n’a-t-elle pas tont 
ä fait le meme sens dans les deux textes, visant, lä Tintre- 
pidite et l’ardeur a la lutte, ici la rapidite de la course (^)). 
Et ils appartiennent ä des episodes tout differents (en A, 
1217 nous sommes dans la « Geste de l’Emir»). II faut donc 
bien donner raison ä M. Kalonaros : yeqdKiov äxQO)fiov, en A, 
1217 garantit le jiexQtxrjg äxgeo/^og de YEscorialensis, M. Kalo¬ 
naros cependant, tout en declarant bon le mot axgeo/aog (« Ka~ 

Xcbg sxsi ») ne Ta pas explique d’une maniere satisfaisante. 
II se contente de dire (t. I, p. 68, n. au v. 1211) : « les faucons 
äxQ(ofjiot etaient renommes pour la rapidite de leur vol» 
{ol äxQOifioi leqaKEg ... e^eriiitbvro Öiä rijv raxvrrjxd xox^, 11 
semble qu’il le prenne, tout comme H. Gregoire, au sens de 

(1) H. Gr^igoire et M. Letocart, Trente-cinq correefions au texte 
de Digenis selon VEscorialensis, dans Byzantion, XIV, 1939, p. 223. 

(2) Notons que des comparaisons de ce type sont aussi vieilles que 
la litterature grecque elle-meme: cf. Homere, II., XVII, 757 : 
mQxov, 6 rs afiixQfjGi <p6vov g)eQei ÖQvlOecracv et XIII, 819 : Bdaaovai; 

Iqi^xwv ifievai xakXixQixaq InnovQ, j ol cre ;rdAfV 6* oloovot koviovxsq ne- 

öio(,On 
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« Sans couleur, gris, terne ». Ceci nous ramene, en somme, 
a notre point de depart. Si Ton donne ä axQm(j.oQ le sens de 
gris, lerne, il y a d’excellentes raisons de contester la conve- 
nance de Tepithete au plumage du faucon, ou du moins de 
Tespece de faucon qui est ici visee, comme de contesler la 
convenance de Tepithete au ton du contexte (on attend ici 
une epithete plus caracteristique). Dans un autre passage de 
VEscorialensis, tres proche du notre pour le sens, le « bon 
faucon » auquel on compare le heros qui tient tete ä plusieurs 
adversaires est justement qualifie de blanc, äangov (i). Les 
bylines russes, comme veut bien me Tecrire mon collegue 
M. Backvis, donnent au faucon Tepithete constante de jasny], 

« clair» (ou brillant: se dit des yeux) (2). Et Tun des noms 
neo-grecs du faucon, aatvi, nous ramene encore, etymolo- 
giquement, a la couleur blanche : car aatvi doit s’expliquer 
par riranien sahin, apparente au sanscrit syena, « faucon », 
lequel est originairement un adjectif signifiant blanc {syenl 

sert de feminin ä iyeta, « blanc »). 
Une epithete signifiant terne, pour le faucon, serait donc 

tout ä fait insolite, et je crois qu’on peut la tenir pour exclue. 
Si Ton y regarde de pres, dans le passage parallele, A, 1217, 
(ct>g yEQaHiov a;^pco^ov) eile est exclue par le contexte meme, 

qui insiste justement sur Veclat des vetements et des parures 
du heros qu’on compare ä un faucon (1211 s. : £q)6geae 

(paxiokiv oXöxQvaov; 1215: slxs de Qi^ag juerä hdo~ 

/j,aQydgcov). En somme, si äxQoy/tiog est une epithete de couleur, 

le seul sens qu’on pourrait accepter serait celui de blanc. 

Mais äxQoypog peut-il avoir ce sens? D’apres le Dictionnaire 

(1) E, 966 : xal 6 vecbregog (bfiolaC^v ä o n q 0 v ^ xaAov ys^axiv, / 

d)(Tdp orav Cvycovei TceQÖtxa xal efjiTiri äTtioo) elg däaog, / ovrcog rotjg Ins- 

oxoQTitaev 6 vediTeqog ixeivovQ, Cf. A, 1410; yeqdxia eßdara^ov ä a üt q a 

ex r&v fiovrdreov (T, 1410 a: Xsvxd). 

(2) « J'ai relev^ m’^crit M. Backvis, « douze emplois de la com- 
binaison faucon clair dans les morceaux : Dobrynja negociateur de 

mariagc, D. et Vasilij Kazimirov, D. et llja Muromec, D. et Dunaj, 

Aleäa Popovic et Tugarin, llja Muromec el le isar Kalin, Öurilo et 

Vladimir— et aucune autre epithete. L^experience §tait donc con- 
cluante et il n’y avait guere d’utilitö ä la pousser plus loin. » Je 
remercie vivement mon Eminent collegue d'avoir bien voulu faire 
cette enquete pour moi. 
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de rAcademie d’Athenes (III, 1941, p. 388) il signifie deco- 

lore, pale, en parlant du visage ou des levres (6 aregovfievoi; 

XQOifxaroQ. "^AxQeofio jigoacoTto, "'AxQcofia fidyovKa, x^^^V 

Sans doute, äxQojjua x^l^V> ce sont des levres Manches, et äx- 

Qco^o TZQoaoyno un visage « tout blanc ». Mais « blanc » equi- 
vaut ici ä b lerne, alors que les epithetes habituelles du fau- 
con, äangov dans Tepopee byzantine, jasngj dans les bylines 
slaves, evoquent au contraire la Vision d’un plumage d’une 
blanchcur eclatante... 

En realite, ces discussions sont probablement sans objet, 
car je suis persuade que le mot äxgcopog n’est nullement une 

epithHe de couleur. Dans la litterature, il ne semble pas at- 
teste au sens physique de lerne, mais seulement au sens 
moral: qui ne « change pas de couleur, qui ne sait pas rou- 
gir», unblushing, shameless Q), « Suidas» glose äxgoypoQ oX. 

äxQcbparog par ävaiögg (^), Or, si äxQcop,og signifie ävaiö^g, 

Tepithete convient parfaitement ä un oiseau de proie. Sans 
remonter jusqu’ä Tapologue de Tepervier (igrj^) dont les 
propos cyniques symbolisent, dans les Travaux d’Hesiode 
(203 SS.) les pratiques d’un temps qui ne connait plus ni 
öixri ni ald6g (®), citons ce passage de la Paraphrase des ^Og- 

vtOiaxd de Dionysios (c. VII, p. 109, ed. F. S. Lehrs, Poetae 

Bucolici et Didactici, Paris, Didot, 1862) : rdjv Ixrtvcov ö* ovöev 

äv rig ävacöearsQov ecJtoc * ogfidxn yäg noXXdxtg xal sn 

avräg rd>v avQg&nojv rag xal dca(pdelgovai rd)v xarot- 

xiötcov ogvidcov rovg veorrovg xal Xvtiovoi jndkiara rag yvvatxag, 

En definitive, axy^tsg nergtrrig äxQoypog, dyg yegdxtov äxgcapov 

se traduira : « comme un epervier franc », « comme un faucon 
hardi, sans vergogne, qui ne recule devant rien. »(^). 

Bruxelles, Roger Goossens. 

(1) V. les attestations dans Liddeij. et Scott, sub verbo. 

(2) SuiDAs, s.v. axQO)^o(; : '^v 6i ^ egyaoia. avxov äxQo^ijiog {xovriariif 

ävaiörj(;) * enl nogveiov yäg exaßiC^ro. Kal äxQWfiaTog, ävaiSi^g. 

(3) Cf. Hesiode, Opera, 192 s. : S(7€7) ö' iv xsgal, Kal aidä^g / ovx 

^axai et 197 ss. ; ngög "'OXvpnov äno x^ovog ... trov kgoZcxoVr* avOgcb- 

novg j Aiöd)g xal Nipeatg. 

(4) La presence de äxQ<^pog dans deux comparaisons de nature 
differente, figurant dans des gestes differentes, indique que l'^p- 
thete devait etre traditionnelle, 



DEUX ETYMOLOGIES 

I.—Vonditza (B6viT?Ja) = slave (V)9dica, ayHiaxpov 

Je copie d’abord les references de Max Vasmer, Die Sla- 

ven in Griechenland, Abhandlungen der Preussischen Aka¬ 

demie der Wissenschaften, 1941, PhiL-hist. Klasse, n« 12, p. 67 : 

« 15 Boviroa, Ortsname in Akarnanien... Der Name ist 

auch belegt in der Chronik von Morea (s. ed. J. Schmitt, 

Index, s. v.). Nach Hilferding I 291 slavisch, ohne Angabe 

der Etymologie. Ich könnte höchstens an ein slav. "^Vodinica 

als Quelle denken, das zur Zeit der Gräzisierung bereits Vod- 

nica gelautet haben müsste. Vgl. bulg. skr. ON Vodna, 

auch. cech. Vod/id. lieber ein anderes Bovtraa, um das die 

Klöster Zographu und Esphigmenu am Athos prozessierten, 

vgl. Geizer BZ XII 501. Die Herleitung des Namens Boviroa 

muss jedenfalls mit folgenden Belegen rechnen : Bovriri^a 

« oppidum Acarnaniae » bei Kantakuzenos (ed. Bonn 529, 12), 

Bovrixt^xi D. sing, bei Anna Komnena VI, 6 (ed. Bonn I 287), 

Bovbirl^oi; Urkunde ann. 1539 s. Mikl.-Müller III 366, Bovbi- 

rt,^c, äorv Synopsis Sathas S. 546, 3, und Joannes Apokaukos, 

Metrop. von Naupaktos, Izv. Russk, Arch. Inst. Konst. XIV 

76. Ausserdem Bundicia bei Guillermus Apuliensis Gesta Ro¬ 

bert! Guiscardi (zitiert bei Treidler Epirus 117). El luogo de 

Yodiza a. 1479, s. Sathas DI VI 215. Aravandinos 34 nennt 

als zweiten Namen von Boviroa ein B6vdiril,a. Damit vgl. 

auch sloven. skr. ON Yodice, bulg. ON Yodica. » 

Mais je fais toutes mes reserves sur le nom du tchiflik 

revendique par Zographou en 1748 (« Urkunde des Patriar¬ 
chen PaYsios vom Mai 1748, um ein Grundstück das auf 
griechisch den Namen Vonitza, auf türkisch [sic, c.-a-d. en 
bulgare], PicüßdvirCa führt»). A une date aussi basse, le 
pom de ce tehiflik peut avoir ete deforme sous Tinfluence de 
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la ville celebre d’Acarnanie, connue de tous Jes Grecs, ne 
füt-ce qu’ä cause de son port. En fait, il n’y a pas en Grece 
plusieurs Jocalit^s du nom de Vonitza,; il n’y en a qu’une, 
tres fameuse, et le nom ancien de B6vixt,a est Bovbixl^a 

(ecrit parfois Bovxixtia), Les premiers temoignages historiques 
remontent aux xi®-xii^ siecles; Bundicia, oü se retira Robert 
Guiscard pendant l’hiver de 1084-1085, est appelee Bovxix^a 

(xfj BovxLx^rj) par Anne Comnene (i), et il est evident que 
c’est le port actuel de BovtxCa, dans une crique du golfe 
d’Ambracie. La ville apparait au xiii^ siede comme evßche. 
La graphie primitive est incontestablement Bovdtx^a, et la 
chute du 3 est probablement due ä la « confusion » volontaire 
de ce nom « barbare » avec celui de Venise ; que le rapproche- 
ment ait ete fait, dans une intention ironique, cela resulte 
du distique eite par Tauteur de Texcellent article BövixCa 

dans TEncyclopedie du Ilvgaog. 

Quant ä l’etymologie proposee, slave Vodinica, la ville 
de Teau, eile m’avait toujours paru invraisemblable, ä cause 
de la constance de la nasale qui indiquait une ancienne nasale 
slave. Or, un texte decisif, omis par Max Vasmer, nous 
revele la veritable etymologie, et, du meme coup, la forme 
slave primitive. Deux textes plutot, deux lettres, la premiöre 
de Georges Bardanes, chartophylax de l’eglise d’Athenes, qui 

(1) Guillaume d’Apulie raconte que, lorsque Guiscard vint pour 
la premiere fois en Illyrie (1081), il prit Corfou, et que sa flotte prit 
Bundicia (IV, 207) : 

Bundiciam nautae vi captam depopulantur. 

Lors de sa deuxieme traversee (1085), le poete nous apprend que 
Guiscard abrita ses bateaux sur le fleuve Glykys et que lui-meme 
mena ses Chevaliers pour y hiverner (V, 208-209) : 

Ipse suos equites hiemali tempore secum 
Bundiciam ducit mansurus ibique raoratur. 

Sur ces deux campagnes d’Epire, c’est Guillaume d’Apulie qu’il 
faut suivre, et non Anne Comnene, dont la Chronologie est incoh^rente 
et inexacte. En ce qui conceme Bundicia, ses indications sont 
toutefois exactes, mais eile ne mentionne la ville qu’une seule fois, 
ä propos des evenements de 1085 (VI, 6, 1). Apres avoir envoy^ 
Bohemond ä C^phalonie, Robert xd ßev ivövra avr^p nXoia rfj Bovrir^^ 

7iQoa<oQfiri<Te fisrä TiaQefjcßokfjQ ndariQ, G’est de lä qu’il se rendra 
Jui-meme ä C^phalonie pour y mourir. 
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dependait de Michel Choniate, ä Jean, metropolite de Nau- 
pacte, les 5 et 6 des Epirotica saeculi XIII, publies 
dans le tome III du Vizantijskij Vremennik par V. G. Vasi- 
Ijevskij. Le celebre metropolite de Naupacte, Jean Apokau- 
kos, avant d’offrir ä Georges Bardanes Tevöche de Corcyre 
qui n’etait pas encore vacant, lui offrit, alors qu’il etait iv 

rfj entaxonfj Fgeßerojv (sans avoir ete consacre eveque de 
cette ville), le siege devenu libre de Bovöir^a, Bardanes s’ex- 
cuse tres elegamment de ne pouvoir accepter. Son metro¬ 
polite, Michel Choniate d’Athenes, lui a interdit d’aspirer ä 
la consecration episcopale. Et pourtant, dit-il, Toffre etait 
seduisante! Le metropolite de Naupacte, conune Paul, s’en- 
tend ä captiver les hommes, ä capturer les ämes : Kal 

avTog o'Srog 6 HOQV(paldg nore roig rojv ^AOrivaimv ao(pcoreQovg 

eli,(byQ£t TiQog nlartv rm sTitßcopto) rovrcov xQTjadfjLevog emygdp- 

pari, xard ravrov öe xal av, rd perä FlavXov oropa Xgtarov, 

Tiagd rcüv dvd x^tgag epol TtgaypdrcoVy oTioXa öiBVEgyeiv etiixe- 

rgappai xai oig ajtovS'^v, el xal ipol exovalav oficog %agil^opaiy 

Ttgoadyeig olov äyxtargov poi ykvxVy Srt xai BovöirCa rov- 

ro rfj BovXydgcov y^cbaai] öiaarjjuatverai. Comme le faisait 
Tapotre des Gentils, qui neanmoins n’avait pu evangeliser 
rillyrie, Jean de Naupacte attire Georges Bardanes en lui 
presentant un doux hame^on, Feveche de Vonditza. « Hame- 
^on: c’est precisement cela que signifie Vonditza dans la 
langue des Bulgares », (p. 249). 

Et dans sa reponse (rJfd., p. 250), n® 6, Jean de Naupacte 
releve le mot, qui lui a plu. « Certes, je te suis si attache que 
j’ai saisi comme une chance heureuse le veuvage de Teglise 
de Vonditza, pour lui präsenter comme epoux spirituel Georges 
Bardanes. Mais j’ai echoue, maladroit pecheur. A2.Xä rfjg 

äygag ajiixv%ov^ to dyxiaxgov rovxo, xaxä xrjv BovXydgojv, ojg 

ygdg)Eig, cpayvrjv, ovx etzI xq> grjpaxL xov Xgiaxov ^aXdaag, (bg 

EoixEv, Cet hamecon — selon la langue des Bulgares, m’ecris- 
tu — je n’ai pas su le lancer selon la parole du Christ» (i). 

Rien n’est donc mieux assure que le sens de BovötxX^a en 
langue bulgare. Et, effectivement, il suffit d’ouvrir Miklosich, 

(1) Cf. Luc 5, 5 : eni öb orifxarl aov yakdam rä S (arvay in verbo 

autem tuo laxabo rete. 
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s. V. Qdica (^). Le mot est interprete uncinus, hamus, pcged- 

yga, aymaxQov, Un V prothetique apparait en bulgäre mo¬ 
derne, viidicü, et, bien entendu, les graphies sans nasale (u) 
sont frequentes : cf. udica en serbo-croate, udocka en russe. 

La Position de Vonditza explique son nom : en face de 
la ville, s’apergoit un promontoire en forme de crochet ou 
d’hame?on P). 

D’ailleurs, le mot äyKioxgi apparait en toponymie grecque : 
^AyxLGXQt est un cap du Golfe de Volo, AyxtaxQi une ile au 
large d’Epidaure (®). 

IL — Vardar < veredarius 

Nous n’avons pas ä faire ici Thistorique du nom m6dieval 
du fleuve Axios. II n’est ni turc, ni slave, et jusqu’ä present, 
personne n’a songe, pour Texpliquer, au latin verMarius, grec 
ßegsödgiOi; OU ßsQT^ödQioQ, de ßsoeöot;^ ßsQ7]dog {veredus). On 
sait de reste que veredus, cheval de poste, est un mot de la 
latinite imperiale, emprunte au gaulois. VerMarius signifie 
«courrier » et naturellement ßsQTjödgtog a le m6me sens. 
Quant a veredus, il a passe dans les langues orientales, persan 
et arabe, au sens de «poste» (band en arabe). La course 
de la poste, ä toutes les epoques qui ont connu Tequivalent 
de VöH<; dgofiog, est la plus rapide que les bonnes gens fussent 
capables d’imaginer: d’oü notre «courir la poste», filer 
ä toute allure. Le Grand Etymologique a de meme ßega- 

ösdeiv • ögaTtsxsdeiv. Begedagtog, ßegrjödgtog, le «courrier» 
a ete aussi senti comme le « coureur rapide ». Au temps oü 
tant de fleuves plus ou moins rapides etaient baptises Bys- 

trica par les Slaves, les Grecs et les Latins de Macedoine ont 
du donner ä TAxios antique le sobriquet de veredarius, qui 

(1) L'imprimerie de Byzantion ne possöde pas, malheureusement 
le 37® caractöre de Talphabet vieux-slave, par lequel commence ce 
mot, et qui figurait la nasale on. 

(2) Voyez Tarticle citö de la Grande Encyclopedie du Ilvgaoz, avec 
la carte. 

(3) Voici les articles de la MsyoXy ^EyTc. rov Uvgaov : ^AyxiarQiy 

fxsitgwv ev rfj cvarddi xmv yera^v ryg Alyivyg >cal xrjg *ETziöavQlag vrjalöcov. 

Aynlaxgi, ^Axqcoxi^qiov enl xfjg dvxMfjg rov Ilayacrrjxixov xoKnov aHxrjg, 

Hat slg x6 fjtioov xrjg ysxa^i>EovQTcyg nal Bokov äTioaräoecog 
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etait en somme la traduction de Tepithete poetique du meme 
fleuve, mKVQoa^y et ce sobriquet de BaQÖdQiog (tres pittoresque 
et deux fois merite, puisque « le courrier postal » de Sirmium- 
Na'issus-Stobi empruntait depuis Scupi la vallee de l’Axios) 
finit par remplacer le nom antique du fleuve, lequel, d’ail- 
leurs, n’est pas plus grec que le nom medieval. 

Ce qui serait reste longtemps encore une conjecture inge- 
nieuse, sans plus, se change en evidence ä la lecture de l’articJe 
ßaQÖdqi du Dictionnaire de l’Academie d’Ath^nes. Ce mot 
designe la baguette ou latte posee sur la tremie du moulin, 
et qui, actionnee par la pierre meuli^re, agit ä son tour, dans 
un mouvement perpetuel et bruyant, sur le grain destine ä 
la moulure (^). Celte latte s’appelle en francais claquet, en 
wallon clapettCy noms donnes, au figure, ä tout bavard ou 
bavarde, exactement comme ßagöd^t, BaqddQty d'apres las 
auteurs du Dictionnaire de TAcademie d’Athenes, serait une 
onomatopee. Illusion que les formes dialectales dissipent. 
Comment exp iquer, notamment, le chypriote ßeQtödgi si Ton 

n’admet point Tidentite originelle de ßeQTjddQiog, Ba^dagtog, 

ßagödgi^ Le ßegtddgcog > ßagödgtog « court la poste », il 
ne s’arrete jamais; d’apres lui se nomme le claquet du 
moulin, que rien ne peut arreter ou faire taire, une fois la 
pvloTtExga en mouvement; le changement de genre, dans le 
cas du claquet, s’explique aisement; le ßagbdgi est un 
Les auteurs du Dictionnaire ont paru soupconner la verite 
ä l’article ßagdagoHonco « couler incessamment, a propos d’une 
source», compose qu’ils expliquent par le nom du fleuve 

Bagödgrig, tandis que Fadjectif ßagödgig, (pXvagog est dit pro- 
venir « ex rov ovaiaoTixov ßagödgi, dvrl ßagdagdgig xaO" djrAo- 
Xoyiav ( !) », et ßaqbaqi^oi (^), « ex tov ovoiaarixov ßagödgi ». 
La verite est beaucoup plus simple. 

H. Gregoire. 

(1) Cf. Dictionnaire de FAcadtoie d'Äthanes, s. v. ßaQÖaQi: iva fj 

Övo q xai TQia luAdgi« iir]Qrr]/iieva and ro aTiavcofivXc rov ßvXov xal dxxovfi- 

ß&vra elg r^v ßvXdnsrQav, fieraölöovra Se rr^v TQOfi(bd7} xivr\Civ ^lg ro 

änavcojuvKi owrekovv sig r'^v ßaQfiiatav nrwaiv rov airov elg ro ardfiiov 

rrjg fxvKonergag, 

(2) 1. Peco dSiaxöJtcog xal d(pd6v(og Maxeö. (Qeaaakov.) : ßagdagC^ei ^ 
ßgijou 2. CPAuagö. 
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NOTES ADDITIONNELLES 

P. 266. Yoici le distique eite par E. F. MavQOfiiidrrjgy article 
BovirCa de la MeydXr} ^Eyx. rov Ilvgcov, p. 588^: Oc ^Everoi 

^Äsyov eigcovixcog nsQi rrjg BovLr^7]g, Vonizza Venecia — pocco 

differentia (sic). Nous ne garantissons pas la graphie de c dicton. 
P. 268. Cf. M. Vasmer, op. ciL, p. 272 : « Der slavische Nasal- 

vokal g wird in den südlichsten Gegenden durch o + Nasal wieder¬ 
gegeben, daneben erscheint (oft unbetont!) auch ov + Nasal». 
Dans trois des quatre cas cites oü cette voyelle nasale se trouve a 

rinitiale, nous avons un V prothetique: (V)9bliane, Bopzi^Xiav^, 

cf. BopTtXirCov, Obi, (V)obl, BopnXo. 

P. 268. La course sans fin des veredarii. lis passent pour ne 
s’arreter jamais: non descendunt de equo, antequam liherant res- 

ponsa sua, dit un vieux glossaire eite par Du Gange, s.v., et encore ; 
nee manducanU nisi super equo, antequam perfecerunL 

P. 268. Sur rhydronyme Btargtraa, voyez M. Vasmer, op. 

dt, pp. 103, 111, 113, 179. 
P. 269, deuxieme ligne. C’est Euripide (il connaissait de visu les 

fleuves macedoniens), qui, Bacchantes 568 sqq., leur a donne les 
epithetes qu’ils meritent: rov F (hxvgdav ""A^idv et Avötav re... 
rov sxXvov sviTZTtov %dyQav vöaaiv xaXXiaroiai Xinaivsiv. Ce 
dernier eloge, qu’Homere (0158) fait de TMffog, Euripide (qui 
savait, comme Strabon, que TAxios rapide charrie des eaux trou- 
bles) le lui refuse pour Tattribuer au Lydias gross! des eaux pu¬ 
res du torrent d’Edessa. <( So scheint, dit Ewald Bruhn, Euripides 
auf Grund eigener Anschauung gegen die Homerstelle polemisie¬ 
ren zu wollen La rapidite du courant de TAxios (comme de 
THaliacmon-Bystrica) est de 1 ä 1 m. 50 ä la seconde. 

Cette note etait ecrite et imprimee lorsqu’une reference d*ailleurs 
inexacte, trouvee dans Glotta, ä un article de la revue ""AdTjvä (^), 
m’a appris qu’une controverse s’etait engagee au sujet de l’ety- 
mologie de Vardar, il y a trente ans, entre mes illustres collegues 
et amis Constantin Amantos et Phedon Koukoules, qui tous deux 
ont eu connaissance des elements de la question, mais Tont r6so- 

(1) Glotta, XV (1927), p. 182. Au lieu de: ^AO-qvä 55,il laut Ure : ^ABr)vä 35, 
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lue chacun a sa maniere (^), J’espere qu’ils se mettront d*accord 

pour accepter ma th^se. 
C. Amantos a aaturellement connu le mot ßagödgc et ses divers 

sens. II ecrit fort justement: sjteidrj ro ßagödgi ösv elvai to xar' 

OoQvß&dsg^ xqotovv ÖQyavov, öev i^öijvaro rd övoßiaoOfj 

äji avrov Tcora/idg '^avxog narä ro Tckelarov.,, II conclut, rejoi- 
gnant d’une certaine fa^on ma propre etymologie, Sn 6 nora/idg 

da wvojudaOrj aTtö nvog vnortde/Asvov ßagödgt ( eredarii) exovrog 

TzaQa rag oxdcig rov Krrjfxara, 

C’est-ä-dire que le nom du fleuve viendrait d’un ßaqddQiog < 
ßsQBÖdQLog, qui aurait possede une propriete ou reside quelque part 
sur ses bords. 

M. Ph. Koukoules, de son c6te,pense que BaqddQig est une alte- 
ration de ßaqßaQLg, substantif derive de ßagßaQi^co « faire du 
bruit» ’ Hat arjfxalvsi rov vÖaro7z?.rjdfj, evQVQQeovra xai fierd 

doQvßov rLvdg xaraggeovra Tcora/xov. » 

M. Koukoules rejette Tetymologie par ßeQBÖdQiog - ßsQtöaQcg - 

ßaQÖdQig, SOUS pretexte que le mot ßeQiddQiog (ßsQeddQiog) etait 
bien connu, Xe^ig TtoXv yvcoartj iv rolg fzeaaicovtxolg eyyQd<potg 

xal xeifiivoig ' OTid ra^rjjg, Iva cpddam^ev eig rd ßagödgig, Idod 

Ttoiav phaxQav osiQav nQSTtsL vä ÖiavvacofieVf ßeQeÖdgtog - ßege- 

ddgig - ßegiddQcg ~ ßsQÖaQig - ßaQÖdQvg, II observe aussi qu’il 
est rarissime qu'un nom de fleuve vienne du nom d’un riverain, que 
la chose n’a lieu que pour de petits cours d’eau, et que dans ce cas, 
le nom du proprietaire-riverain est toujours au genitif. 

Cette refutation de la theorie de M. Amantos est decisive, Mais, 
quant ä Tevolution phonetique ßeQL6dQi{(^ - ßaQddQi{g\ Tobjec- 
tion de M. Koukoules tombe, puisque (ce que M. Koukoules ignorait) 
le dialecte chypriote conserve aujourd’hui encore au mot ßaQÖdqt 

« claquet de mouiin la forme, evidemment primitive, de ßsQi- 

daqt, 

11 Teste donc que M. Amantos a eu parfaitement raison de penser 
que le Vardar tire d’une maniere quelconque son nom de verlda- 

rins ; mais il demeure aussi que M. Koukoules n’avait pas tort de 
rapprocher BaQÖaQiog et ßaqÖdqi : claquet. 

(1) Voyez : 0. KovxovXig, ^ETVfJLoXoyia TQiöyv Xe^eoiV^ dans 

eqmfia elg F. XarCiddxiv^ 1921, p. 37 ; K, I, ju a v z o "ExvfjtoXoyixdy 

dans Ae^ixoyQa(pi,x6v ’^AQxelov Tijg fj,ear]Q xal veag iXXTjvixijgf t.VI (1923), 

pp. 102-104 ; 0, KovxovXigj ^ErvfzoXoytxd^ dans ’Adt)vä, t. XXXV 

(1923), pp. 202-205. 
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Ce dont ni Tun ni l’autre ne s’est avise, c’est que ßaQÖdqt « cla- 

quet» est le nom meme de ßsQiöaQioQy comme la forme chypriote 

de ßaQÖdQi le prouve {ßeQiödqi). 

M. Koukoules, enfin, etait dans la bonne voie en ecrivant: 

« elvai yvoyorov, noXXol izoxafxoi ovofjidi^ovraL TioXXdmg djto 

IdioxrjTMV äg s^ovoiv * yva>arä elvat naq 'qfj.lv ovofxara 7iorafj,d>v 

(hg TO ^AvanodidQig, ^AaTiqoTzorajjiog, Ssqedg, EaQavxanorafjiog, 

nXaxvg noxaixog, Kaxog noxa^og, ^'Ayqeog Jioxa/idg, WevxondxafAog, 

TO ^eaaicovLHOv ^Ayqto^eXag {= ETzeg^etög) xxX. ». II se trompe 

seulement dans sa conclusion : « ToLavxrjV xtvä idioxrjta drjXol 

xai 6 Bagßdoig - BaQÖdgtg {/xexä ßaqßaQta/Liov xaxaqQecov).» II est 

clair que ßagdaqt, dont l’etymologie etait devenue obscure, surtout 

ä Tepoque oü les ßegeödgioi etaient oublies, devait subir Tattrac- 

tion phonetique de ßagßagtCco, et non l’inverse. 

Formellement, on le voit, M. Amantos est plus pres de nous que 

M. Koukoules, puisque, au fond, son etymologie est la notre et 

qu’il a eu le grand merite de decouvrir les noms propres Bsgiddg7]g 

(Actes de Chilandar, Vizantijskij Vremennik, t. XVII, 1910, suppl. 

n® 1, p. 16) et Bagödgiog (Nicephore Gregoras, ed. Bonn, p. 260, 

1, 7), et de signaler, chez Procope (^), la Variante ßageödgtog, Mais 

M. Koukoules, s’il a tort de partir de formes comme ßagßdgtg et 

ßagßdgiy qui ne peuvent etre primitives, a bien vu que Thypothese 

du nom d’un riverain 6tait peu vraisemblable, et que le nom medie- 

val et moderne du Vardar doit ^tre une epithete caracteristique. 

Quant a Tetymologie « perse» recommandee par feu J. Ivanov 

(cf. Makedonski Pregled, I, 3, 1925, pp. 17-28; analyse dans B.Z., 

XXVII, 1927, pp. 455-456), eile est naturellement impossible, 

H. G. 

(1) De Bello Vandalico^ I, 16, 12 ; ed. Haury, t. I, p. 384, 5. Les mss. por- 

tent: BsQ^öaQiovg-, Beqeöaqiovg^ BaQeöaQiovg. 



CHRONIQUE 

A PROPOS DU LIVRE DE M. DVORNIK : 

«THE MARING OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE»0 

L’ouvrage de M. Dvornik depasse sensiblement par ses qualites 

et par sa portee une contribution de specialiste. En effet, il pre¬ 

sente des vues d'ensemble concordantes sur une periode essentielle 

de rhistoire de la Boheme, de la Hongrie, de la Pologne, de la 

Russie de Kiev, sans compter celle de TEmpire Germanique dans 

la mesure rien moins que negligeable oü cette creation politique se 

trouvait concernee par les problemes qui surgissaient dans la re- 

gion danubienne et ä TEst; il fournit au public erudit (dans le 

sens le plus large du mot) les resultats d’une exploitation penetrante 

et quasi-exhaustive des travaux occidentaux et russes, mais aussi 

des contributions tcheques et polonaises, bien plus mal connues 

(on peut encore y joindre, mais dans des proportions bien plus 

faibles, les fruits recueillis par Tecole hongroise); enfin et surtout, 

ä ces qualites de technique et d’ampleur, ce livre joint la caracteris- 

tique bien plus precieuse encore de porter la marque d*une person- 

nalite vigoureuse et de reconstruire des pans entiers d’une histoire 

encore controversee en fonction de vues nouvelles (on pense tout 

specialement ici aux th^ses bien connues de M, Dvornik sur Firn- 

portance qu’affecterait la tradition souterraine qui longtemps en¬ 

core aurait perpetue les effets de Tephemere creation de Cyrille 

et Methode en Moravie) — or, le moins qu’on puisse dire, c’est que 

ces vues sont singuli^rement suggestives et souvent « illuminantes ». 

(1) Francis Dvornik, The Making of Central and Eastern Earope, Lon¬ 

don, The Polish Research Centre ltd, 51, Eaton Place, S. W. I, 1949, iv-350 pp., 

25 sh. 

Byzantion XXII. — 18. 
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Sans aucun doute, on a donc affaire ici ä Tun de ces travaux qui 

ä juste titre servent pendant tout un temps de reference pour tous 

ceux qui, sans etudier de particulierement pres les problemes en 

question, se trouvent pourtant amenes ä devoir les considerer dans 

rhorizon de leurs propres recherches. 

C'est cette haute qualite meme, c’est le röle qui, de plein droit, 

nous parait devolu ä ce que Ton n’hesite pas ä proclamer un tres 

grand livre, qui nous semble legitimer par compensation Tatti- 

tude que Ton va prendre ä son cgard : sans nous attarder longue- 

ment ä faire le palmares de ses qualites, nous prendrons la liberte 

d’indiquer quelques points sur lesquels il serait possible de formaler 

des reserves, quelques faits et quelques situations que Ton pourrait 

Interpreter autrement que ne Ta fait M. Dvornik, et oü la juste 

autorite qui s'attache ä ses avis pourrait faire passer pour un juge- 

ment sans appel ce qui reste encore ouvert ä la discussion, Si le 

lecteur de cette note etait enclin ä nous taxer de temerite et de 

pretention iconoclaste, nous pourrions retorquer que, publie en 

1949, l’ouvrage de M. Dvornik semble avoir ete, au vrai, acheve en 

1944 et que, de Faveu meme de l’auteur, il ne lui avait ete pos¬ 

sible par la suite de le mettre ä jour qu’imparfaitement, quelques- 

unes des contributions les plus importantes qui ont paru depuis 

lui etant demeurees inaccessibles, ä ce qu'il semble, ä Londres oü 

il travaillait pour lors. 

Il ne parait plus permis de placer sous le signe du doute, comme 

Tauteur le fait a la p. 52, la question de savoir si la si importante 

relation d’Ibrahim-ibn-Jakub reflete la Situation du Proche-Orient 

europeen en 965 ou en 973. Dejä depuis tout un temps, Tacharne- 

ment que quelques tenants de Tecole allemande mettaient ä de- 

fendre la derniere de ces dates n’etait plus, ä vrai dire, que le fait 

de combats d’arriere-garde. Mais la derniere edition de ce texte 

par le regrette Kowalski (1946), et tout specialement la preface 

oü il a etabli definitivement qu*Ibrahim etait de Tortose et qu’il 

etait donc cet « at-Turtusi» qu’on trouvait mentionne chez un 

autre geographe arabe, a prouve que la date de 965 est desormais 

acquise par un temoignage pour ainsi dire chiffre. 

Aux pp. 84-85, M Dvornik a bien vu que, dans les annees qui 

suivent la crise de 973 et plus particulierement vers 979-80, le 

bon sens, la previsibilite logique font attendre une guerre de re- 

presailles de la part d’Othon II contre Mieszko, ce dernier etant 

pour lors le seul des rebelles de 973 ä n’avoir ni essuye de chätiment. 
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ni fait une soumission eclatante. Et pourtant, declare-t-il, on ne 

retrouve pas d’indices au sujet d*un conflit de cette espece. II y en 

a un, semble-t-il: a Tannee 979 les Gesta Episcoporum Cameracen- 

sium disent: 

«imperator a finibus sui regni procul remotus, super Sclavones, 

quos adversus ierat expugnandos, morabatur ... brumalis intem- 

periei pruinis incumbentibus, imperator revocata manu a bello ... 

est reversus ». 

Pour Tauteur mal au courant des nuances de cet Hinterland 

oriental, il s'agit, il est vrai, de Slaves non differencies. Mais il ne 

peut pas s’agir des Slaves « Occidentaux» (d’entre Elbe et Oder), 

pacifies depuis tout un temps et qui ne se revolteront qu’en 983 

(saus compter Tdoquence du procul), et Taffaire de Boheme (ä la- 

quelle le procul ne conviendrait guere non plus) se trouvait pour 

lors videe (tres momentanement d’ailleurs), apres les campagnes 

difficiles, mais finalement victorieuses contre le duc tcheque en 975, 

976 et 977. D’autre part le bon sens prouve qu’ii ne peut ^tre 

question ä cette epoque des Busses du Dniepr. La solution ä la- 

quelle nous invite des lors cette Serie d*exclusions vient d’ailleurs 

s’appuyer sur un recoupement: quand, pour Tannee 980, Thietmar 

evoque le mariage de Mieszko avec Ode, fille d’un haut dignitaire 

de TEmpire, il le fait avec une aigreur non dissimulee, mais il 

ajoute que ces noces, blessantes pour Thonneur germanique, avaient 

du etre consenties « propter salutem patriae et corroboracionem 

pacis» (IV, 57). Et il fournit ce 'detail significatif que c’est ce 

mariage deplaisant qui permit le retour au pays de nombreux 

prisonniers. Comme, apres Tattitude humble ou, pour mieux dire, 

l’attitude de capitulation, que Mieszko avait adoptee devant Othon 

le Grand lors de la reunion de Quedlimbourg aux Päques de 973, 

il n’est pas pensable qu*ü eüt garde captifs d’eventuels prisonniers 

faits lors de la Campagne malheureuse du margrave Hodo en 972, 

le plus vraisemblable sera que les prisonniers liberes gräce ä la 

detente dont Ode fut le Symbole et le prix avaient ete faits au 

cours de la Campagne dont les Annales de Gambrai laissent entre- 

voir qu’elle ne fut guere brillante. 

A la p. 85, je crois, avec Gerard Labuda (voir son copieux et 

excellent article Powstania Slowian polabskich u schglku X wieku, 

dans Slavia Occidentalis, tome 18, 1947, pp. 153-200), que c’est 

ä tort que M. Dvornik place la destruction ou le ravage de Zeitz 
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dans la liste des effets de la grande revolte des Slaves de TOuest 

en 983. On constatera tout d*abord qu’en acceptant cette date, 

M. Dvornik est en desaccord avec son propre expose, puisqu’ü a 

bien vu par ailleurs que si la grande revolte slave fit basculer tout 

Tordre germanique au delä de TElbe, ce ne fut precisement pas le 

cas dans la Lusace, oü tout demeura en place gräce sans doute aux 

procedes avec lesquels Gero avait mene sa recente conquete en 

963. Et d’autre part, dans le passage meme oü Thietmar nous 

apprend le sac de Zeitz (111,18), il dit aussi que Tev^que s’appelait 

Hugo ; or, par les annales necrologiques de Fulda, on sait que cet 

Hugo mourut en 979. 

Tout cela est tres secondaire en soi; si ce petit probleme a quel- 

que signification, c’est de fournir une lumiere sur la creance que 

merite Thietmar, source tellement essentielle dans ces questions. 

Or, on peut saisir ici sur le vif ses procedes de composition. Labuda 

a bien vu qu’ä ce moment il est surtout preoccupe des intrigues 

(du moins les juge-t-il telles) de Tarcheveque Ghiseler pour demem- 

brer les possessions du diocese de Mersebourg. Des la fin du cha- 

pitre III, 16, il n’a pu s’empecher d’annoncer d’un trait vengeur 

les catastrophes qui vont suivre ce qu’il considere comme un at- 

tentat: « sed quae res destruccionem hanc subsequerentur, lector 

attende». Et en effet, au ch. 17, il saute sur ce qu’il considere 

comme la retribution divine, la destruction des eveches de Bran¬ 

denburg et de Havelberg (effet, d’ailleurs tres important, d’un 

evenement encore infiniment plus vaste, la revolte des Slaves de 

rOuest); cette affaire capitale, il en reprendra le recit au ch. 19, 

mais dans Tintervalle, pour mieux atteindre la conviction du lec- 

teur pieux, il a fourre dans son chapitre 18 toutes les catastrophes 

qui, vers ce mime temps, ont frappe l’figlise d’AUemagne, y compris 

les tribulations de Hambourg (evoquees d’autre part par Adam de 

Breme et Helmhold), qui, elles, ont dü se produire plusieurs annees 

apres 983. Tout cela Ta tellement distrait de ce que ses lecteurs 

modernes considerent comme Tessentiel des evenements, qu’il a 

egare les tres importants echecs essuyes par Othon II ü la fin de 

son regne dans l’Italie Meridionale et que, reprenant ensuite sa 

narration, il evoquera une seconde fois la reunion de Verone, l’ap- 

pelant d’ailleurs d’abord Verona puis Berna. Or, c’est precisement 

ce desordre et l’excessif credit dont Thietmar continue a jouir qui 

recemment ont amene G. Lukas ä essayer bien vainement de situer 

la revolte des Slaves en 982. Des lors que Ton est moins retenu 
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de respect devant la Chronologie de Thietmar, on considerera que 

le sac de Zeitz a du se produire plus tot, ä coup sür avant 979, le 

plus probablement au cours de la guerre de resistance d'abord 

heureuse menee par les Tcheques en Misnie contre les expeditions 
punitives d’Othon II. 

C’est un Probleme du meme genre, mais portant sur une question 

de fait infiniment plus importante, que pose le passage de la Chro- 

nique dite « de Nestor» (la Pervona6aVna]a) qui affirme que les 

Russes de Kiev out conquis en 981 les « Villes Rouges » (Czerwieh, 

Przemy^l, etc.) sur les Polonais du prince Mieszko. Ce temoignage, 

unique d’ailleurs (ce qui pour l’epoque et pour cette region de 

rEurope n’a rien d’exceptionnel), M. Dvornik 2*accepte absolument 

(pp. 91, 272 et passim), Le fait de la conquete ne souleve aucun 

doute; mais la question est de savoir ä qui obeissait cette region 

au moment oü cette conqu^e se produisit. Ici, le probltoe de fait 

n’est pas denue d’une certaine signification — puisque c’est le 

Premier conflit atteste par Thistoire touchant un territoire qui n’a 

cesse d’etre äprement dispute et de soulever d’importantes com- 

petitions de nationalites et de cultures. Mais, cette fois encore, au 

delä deTobjet precis de la querelle, il ne s’agit de rien de moins que 

de mettre ä Tepreuve, ä propos d’un cas d’esp^ce, la credibilite 

absolue de la Pervona^aVnaja teile qu’elle nous est parvenue; si 

Ton songe notamment aux tendances follement revalorisantes af- 

fichees dernierement par Sakhmatov et consorts, il sera d’un grand 

poids de constater que le redacteur de la Chronique, s*il disposait 

Sans aucun doute de materiaux plus anciens, a pu les traiter avec 

assez d'independance (ce qui prouve que ces materiaux n’^taieni pas 

ioujours tres explicites ni detailles) et en un temps oü la tradition 

s’etait dejä suffisamment estompee, pour qu’il ait en fait interprete 

(en Tespece erronement) une maigre note qu’il avait sous les yeux 

et pour qu’il l’ait interpretee dans un sens qui semblait obvie au 

debut du XIP siede, mais qui ne repondait pas du tout aux reali- 

tes de fait de 981. 

En effet, on est frappe de ce que vers cette epoque 1) il n’y ait 

pas la moindre trace d’un conflit entre Kiev et Mieszko — une 

allusion tres passagere de Thietmar ä un conflit de ce genre con- 

cerne dejä le fils et successeur de Mieszko, Boleslas «le Vaillant», 

et se situe en 992, 2) les territoires en question font partie d’une 

unite geographique et, si Ton ose dire, d’une unite politique, la 

« Croatie Blanche», qui avait ete conquise dans sa totalite par 
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le duc de Boheme vers 960 —et depuis ce dernier evenement 

jusqu’ä la penetration kievieiine de 981, on ne rencontre aucune 

allusion qui permettrait de croire qu’il se soit produit auctitie mö^ 

dification dans ce secteur, 3) or, un transfert de dominatiöii pöf- 

tant sur les « Villes Rouges » aurait B'ÄcessaireiBent doiiBe lieu ä un 

conflit aigu, car il s’agit d’une region extrÄmeinent importante, au 

vrai le principale voie commerciale Cntre les pays de TElbe et 

Kiev, 4) Tacte d’erection de Tevcche de Prague, connu par Tusage 

qu’on en fit en 1085/86, mais dont Foriginal datait de cette erection 

meme, c’est-ä-dire de 973/76, englobe de tonte evidence la Ruthenie 

Rouge dans le ressort du nouvel ev^que (M. Dvornik voit ce der¬ 

nier argument et il s’efforce de le refuter en lan^ant Thypothese 

que le redacteur de ce document aurait de la Sorte enterine impli- 

citement et peut-etre inconsciemment ce qui n’etait en fait que des 

pretentions tch^ues: on avouera que, s’agissant d’une fondation 

nouvelle oü Ton creait a nihilOy il est peu probable que les autorites 

ecclesiastiques superieures aient voulu de la sorte creer gratuitement 

des occasions de friction), 5) enfin et surtout une conquete des 

« Villes Rouges » par Mieszko sur les Tcheques est impensable, parce 

que, entre le mariage de Mieszko avec Dobrava (965) et la « fronde » 

contre le jeune Othon III et les regentes, teile qu’elle tint encore 

ses assises ä Quedlimbourg aux Päques de 984, les relations entre 

les princes polonais et tcheques ont ete au contraire placees conti- 

nuellement sous le signe d’une entente et d’une collaboration 

parfaites (presence de cavalerie tcheque aux cötes des guerriers 

de Mieszko pendant les derniers et decisifs episodes de la lutte 

contre les Redaires et Taventurier Wichmann ; röle efficace joue 

par les Tcheques, y compris des personnes de la famille ducale, dans 

Torganisation de la jeune figlise de Pologne sous Tobedience imme- 

diate de Rome ; commune participation ä la fronde contre Othon II 

lors de son avenement, puis, de nouveau, dix ans plus tard, contre 

les regentes). Et ce sera precisement en fonction de cette derniere 

crise que cette alliance se defera et se transformera en inimitie : 

le succes formidable et imprevu de la revolte des Slaves Occidentaux 

(c’est-ä-dire, au debut, essentiellement de la confederation v41^te) 

et de la reaction palenne inqui^te Mieszko, qui rejoint bientöt et 

activement le camp d'Othon III, alors que le duc de Boheme tient 

ferme dans la rebellion. Cette premiere cassure ne tarde pas ä 

s’elargir, eile devient un conflit dans les annees qui precedent im- 

mediatement 990, et, qu*on y prenne garde, presque aussitdt leß^ 
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sources (Thietmar) nous en parlent II est piquant qu*a la p, 108, 

M. Dvornik fournisse lui-meme des raisons excellentcs pour prouver 

que la conquöte de ce qui allait devenir la Galicie devait etre fort 

facile en 987-990: mais precisement c’est alors, et alors seulement, 

que cette region fut conquise de bout en bout par le chef polonais 

sur les Tcheques. Et un coup d’oeil (en esprit) sur la carte politique 

du temps prouve qu’il n’eüt pu etre question d*une conquete des 

<( Villes Rouges» par Mieszko en un temps oü il n’avait pas pris 

pied en Galicie. Je viens de dire « de bout en bout » — cela n’est 

pas tout ä fait vrai, puisque, du fait de la conquete kievienne de 

981, il y manquait le maillon oriental, la Ruthenie Rouge. Et des 

lors, n*y a-t-il pas tout ä parier que c’est precisement en fonction 

de ce missing Unk que s’ouvre entre le fils de Mieszko et Kiev la 

crise dont Thietmar nous parle des 992? 

Pour en revenir ä Tessentiel, c est-ä-dire ä la valeur absolue du 

temoignage de « Nestor », on voit bien que sa seule affirmation ne 

saurait valoir contre tant de raisons raisonnables. Mais surtout on 

entrevoit comment a ete composee la phrase sur laquelle porte 

tout le debat: «Nestor» a rencontre le Souvenir ou, bien plutöt, 

la mention (exacte) de la conquete des « Villes Rouges » — sans plus. 

Et comme, de son temps, un conflit mene autour de ce meme enjeu 

se poursuivait contre les Ljakhy, il en a conclu (erronement) que 

c’est sur ces Ljakhy que Vladimir avait d’abord conquis ce terri- 

toire. 

Je pense que M. Dvornik a eu tort d’admettre, ä la p. 145 et 

passim, sans qu’il semble meme avoir vu que cela posait un Pro¬ 

bleme, l’idee que le geste d’Othon III ä l’entrevue de Gnie^no 

de Fan 1000 signifiait Felevation de Boleslas ä la dignite de pa- 

trice. Ce n’est lä, au vrai, qu’une hypothese de Zeissberg et, en 

Fespece, une hypothese de philologue, roulant uniquement sur la 

comparaison formelle de deux textes, le recit de Fentrevue tel 

qu’on le trouve chez F« Anonymus Gallus» et, d’autre part, le 

passage relatif ä la ceremonie de la collation du patriciat dans le 

Libellus de Caerimoniis, qui fait partie de la Graphia aureae urbis 

Romae. Qu’il s’agisse vraiment d’une hypothese de philologue, 

avec toutes les outrances que comporte une teile Operation de 

Fesprit, c’est ce dont le lecteur aura une idee quand il saura que 

Zeissberg croit renforcer sa th^se en constatant la « rencontre 

suivante : le Libellus specifie que la dignite de patrice ne peut ^tre 

conferee ä une personne vile (alicui... ignoto), c’est evidemment 
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pour rappeier ce point que V «Anonymus» nous dit qu*Othon se 

rendait a Gniezno pour honorer les reliques de Saint Adalbert et 

pour faire la connaissance de Boleslas — gloriosi Bolezlavi co^nos- 

cendi causa. Or, dejä au depart, il y a quelque chose d’assez grave 

pour une construction de ce genre. A Tepoque de Zeissberg on 

croyait que la Graphia avait ete redigee sous le regne d’Othon III 

et en fonction directe de la politique de renovaiio Imperii Romani; 

or, aujourd’hui, M. Dvornik estime que ce texte aurait ete etabli 

SOUS Henri II seulement. On voit tout de suite ce qu’un tel de- 

placement dans le temps signifie pour une construction de Tesprit 

uniquement fondee sur un rapprochement de textes. 

Mais, comme on peut le voir par Texemple de M. Dvornik, une 

hypothese tranchee ä sa base peut encore verdoyer pendant quel¬ 

ques decades. La force de Thabitude, Tautorite (en Tespece on ne 

peut plus justifiee) qui s’attache a un grand nom et ä une brillante 

carriere scientifique ne suffiraient peut-etre pas. Alors on a re- 

cours ä des hypoth^ses « adjuvantes» —■ par exemple, pour le cas 

present, celle qu’ont lancee certains savants allemands et d’apres 

laquelle, lors de la fameuse entrevue, Boleslas lui-meme, et en 

consequence son entourage, et en consequence la tradition orale de 

la cour Polonaise representee pour nous par V « Anonymus », au- 

raient, dans leur naivete de barbares, pris pour un acte de couron- 

nement ce qui, dans la pensee d’Othon III et de ses dignitaires, 

ne signifiait que la collation de la dignite de patrice. Soyons se- 

rieux. II n’y a pas eu que la ceremonie; Boleslas a ensuite ac- 

compagne le jeune Empereur jusqu’ä Aix-la-Chapelle et, ä moins 

d’une perfidie singuliere qui n*est pas le moins du monde dans le 

caractere d*Othon III, les occasions ne durent pas manquer oü les 

deux hommes pouvaient, s'il en etait encore besoin, preciser la 

portee de Taccord intervenu entre eux. Et Thietmar aussi, ä ce 

compte, devait etre tout aussi naif, qui, bien plus loin dans son 

expose (V, 10), rappelant la « faute » d’Othon, emploie Fexpression 

«tributarium faciens dominum » qui, eile non plus, ne cadre pas 

fort bien avec la minimisation « patriciale » de Tacte de Gniezno. 

Mais tout ceci n’est encore qu’engagements d’avant-poste. Le 

gros du Probleme tourne, cette fois encore, autour de la valeur de 

temoignage qui s’attache ä notre source principale, en Tesp^ce au 

recit de 1* «Anonymus». L’ouvrage date de 1113/14 et, pour tout 

ce qui precede Tepoque contemporaine ä Pecrivain, c’est-ä-dire 

le r^gne de Boleslas-Bouche-Torse, il est ici de la plus manifeste 
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evidence qu*il se fonde uniquement sur une tradition orale (de 

cour) et peut-etre sur quelques tres maigres notes chronologiques 

ecclesiastiques. Aussi, pour ce qui regarde Tepogue de Mieszko 

et de Boleslas le Vaillant, il n*est pas difficile de constater que, 

avec tout son talent d’exposition et son Intelligence d’historien 

(qui etaient tous deux assez exceptionnels), TAnonyme n’est par- 

venu qu’ä enjoliver de sa prose rythmee quelques donnees de fait 

prödigieusement pauvres (c’est ainsi qu’il ignore le couronnement 

«indubitable» de 1025). Or, pour cette entrevue de Fan 1000, 

par contre, il est d’une etonnante plasticite, d*une merveilleuse 

richesse de details; on voit la scene comme si on y etait, et les 

points politiques traites au cours de la rencontre (notamment 

concernant tels problemes dont il est evident que FAnonyme n’avait 

aucune idee) se trouvent evoques en des allusions d’une politesse 

toute diplomatique, mais singulierement precises derriere leur phra- 

seologie generale. D’autre part, dans ses recherches metriques si 

sensationnelles ä propos de cette oeuvre, le P. David avait dejä 

conclu (sans s’occuper du contenu des faits, uniquement d’apres 

les criteres de forme qu’il avait precisement mis en evidence) que 

le passage en question n'est pas de la prose ecrite par Pauteur de la 

Chronique. Enfin et peut-etre surtout on relevera la formule du 

titre decerne ä Boleslas par son imperial ami d'amicus sociusque 

populi Romani; cette formule ne pouvait naitre sous la plume 

d’un clerc ecrivant ä la cour polonaise en 1113/14, et, au vrai, on 

se demande m^me ce qu’elle pouvait signifier au juste pour lui; 

mais eile est riche d’un contenu illuminant pour Othon III, pour 

Gerbert et pour un strict contemporain qui comprenait et, sans 

doute, estimait leur politique de renovatio, 

On peut donc conclure qu’en Fespece le temoignage conserve 

dans Fouvrage de FAnonyme est du tout premier ordre, qu’il est 

quasi-contemporain des evenements, qu’il emane d’un homme 

bien au courant de la politique dont Fentrevue de Gnieino consti- 

tuait une manifestation eclatante (le plus probablement s’agit-il 

de Fepilogue eclatant et posthume de quelque Vita de Saint Adal¬ 

bert, perdue pour le reste). Ce temoignage reflete Fauthentique 

realite que recelait dans Fintention des deux acteurs de la scene le 

geste d’Othon lors de Fentrevue: c’etait bei et bien la manifesta¬ 

tion solennelle et publique d’un « nihil obstat» de la part de FEm- 

pereur touchant le couronnement de Boleslas comme roi. Seulement 

FAnonyme n’y voyait clair que pour autant qu’il füt dirige par 
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sa source; plus d*un siede apres les evenements et sans autre fü 
d’Ariane, il ne distinguait pas que dans les conditions du temps 
(surtout apres la toute recente donation Dagome judex) le geste 
d’Othon ne pouvait ^tre qu’une promesse, dont la realisation de- 
pendait plutöt du Pape que de lui. Ce n’est pas que Sylvestre vit 
le Probleme autrement qu’Othon — ce qui compta, c’est que, la 
mort d’Othon dant survenue peu apres Tentrevue et Tavenement 
de Henri II ayant marque un revirement total de la politique im¬ 
periale dans un sens plus egoistetnent germanique, le Pape n’eut 
plus Toccasion de poursuivre ä Tegard de Boleslas Tacte dont les 
bases avaient eie jetees lors des entretiens entre le Pape et Othon 
ä la fin de 999 et lors de Tentrevue de Tan 1000. Et, chose curieuse, 
on rencontre dans l’expose de M. Dvornik (ä la p. 212) Techo d’un 
texte qui concerne cette Situation nouvelle, mais que M. Dvornik 
a prefere, entraine qu’il etait par Thypothese vieillie de Zeissberg, 
mettre bien moins vraisemblablement en rapport avec la question 
terriblement enigmatique des « deux metropoles». II s’agit d’un 
passage de la Vie de Saint Romuald oü il est question (cela semble 
se situer vers 1005) de demarches tentees par Boleslas pour se 
mettre en rapports directs avec le Pape par l’entremise des cinq 
ermites venus de Ravenne. On nous dit ä ce propos que tous les 
messagers vers Rome etaient interceptes, les routes qu’ils auraient 
pu emprunter etant soigneusement gardees par ordre de Henri IL 
Meme si Ton fait abstraction de ce que Texistence m^me de la ques¬ 
tion des deux metropoles est encore a ce jour — on y viendra dans 
un instant — une cathedrale bätie en toiles d’araignee, on avouera 
de toute fagon que cette rage de TEmpereur ä empecher un monar- 
que chretien de correspondre avec le Pape s’expliquera beaucoup 
plus realistement si Fon pense qu’il s’agissait pour Henri d’empe- 
cher la conclusion logique et attendue de la manifestation de Gniei- 
no, ä savoir le couronnement de Boleslas. 

Venons-en ä cette question ä la fois importante et floue de la 
«double metropole », et venons-y pour dire aussitot que, sur ce 
point, Fon sera beaucoup moins affirmatif. M. Dvornik lui non 
plus ne Fest d’ailleurs gu^re, puisque, apres avoir considere Fexis- 
tence de ces deux metropoles dans son expose, sur Fespace d’une 
cinquantaine d’annees, comme une entite non seulement reelle mais 
importante qui meublait Fhorizon historique de Fepoque et de la 
region, il declare assez inopinement, lorsqu’il en vient ä la reaction 
paienne de 1038-1040, « it was during this upheaval that the second 
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t^olisH metröpolis, if it ever existedy and his suffragan sees (faut-il 

le dire, purement hypothetiques), vanished for good» (p. 228). 

De tonte evidence, il a .donc traite lui-m^me ce fantöme, que plu- 

sieurs travaux polonais recents se sont evertues ä etoffer, comme 

une pure « hypothese de travail» — et ä ce point de vue, on ne peut 

lui faire aucun reproche, bien au contraire. 

De quoi s*agit-il? On ti*ouve chez l*Anonyme une affirmation 

furtivej sans commentaire et sans preparation comme aussi bien 

Sans lendenlaiii, que sous Boleslas-le-Vaillant il y avait eu deux 

metropoles religieuses en Pologne. Comme cette fois, au contraire 

de ce qui valait pour Tentrevue de Gniezno, il n’avait pas sous les 

yeux un document ecrit et detaille, on peut accepter que dans 

cette donnee mysterieuse, qui n’est coordonnee ä rien d*autre, il 

suivait une tradition orale dejä sans doute assez obnubilee. Etant 

donnees sa conscience de chroniqueur et Tabsence obvie d’interet 

qu’il aurait pu avoir ä lancer une pretention dont il ne sera plus 

jamais question, on peut d’autre part considerer comme assure 

qu’il doit y avoir quelque chose derriere cette etrange affirmation. 

J’avouerai qu’au moment oü je lisais le livre de M. Dvornik, Je 

m’etais fait une conception interimaire du probleme, qui offrait 

peut-€tre le defaut d*toe par trop minimisante. Je me disais 

qu'entre la conquete de la Galicie par Mieszko, ä la fin de son regne, 

et Tarrangement aussi bien ecclesiastique que politique de 999-1000 

(et, on le remarquera, absolument parallele dans les deux domai- 

nes), rEgbse, traditionnellement conservatrice dans cet ordre d’idees, 

avait maintenu en place Torganisation qui pouvait et meme devait 

exister dans cette region, et qui, creee a Tepoque oü cette region 

dependait politiquement de la Boheme, relevait de l’eveche de 

Prague, et ä travers lui de Tarcheveche de Mayence. Pendant une 

dizaine d’annees, il y avait donc eu cöte ä c6te Teveche de mission 

de Pologne et une Organisation ecclesiastique fondee sur un tout 

autre principe. Des lors, on peut supposer que le Souvenir estompe 

de cette Situation ambigue (et qui peut-etre avait donne lieu ä 

des frictions desagreables) a laisse dans une tradition orale oü 

le fait möme de la conquete de la Galicie s’etait egare, ce Sediment 

tout ä la fois errone dans la lettre et evoquant pourtant une rea- 

lite vraie qu’est la note isolee sur les deux metropoles. 

Ajoutons, pour etre tout ä fait complet, que le catalogue des 

eveques de Cracovie mentionne avant Poppon, qui entra en Charge 

(ou etait en Charge) lors de la grande reorganisation de 999-1000, 
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deux tres mysterieux Prokhor et Proculphe. Sur ce point, on 

est bien oblige de remarquer, d’entree de jeu, qu’il ne serait pas 

du tout inoui* que, pour allonger son antiquite, un siege episcopal 

ait forge par la suite deux eveques illusoires (et, ä ce point de 

vue, il y a quelque chose d’assez grave, c’est que, sur d’autres listes, 

figure un troisiime nom, celui d’Aaron); cela s’est fait dans d’au¬ 

tres circonstances, et ici, malheureusement, Fobjectif est d’une 

evidence criante: pendant plusieurs siecles, les riches et puissants 

eveques de Gracovie allaient essayer de compenser leur indubitable 

inferiorite hierarchique vis-a-vis de Tarcheveque de Gniezno par 

de pretendus droits et Privileges (y compris et surtout celui de 

couronner le roi) d’une authenticite et d’une legitimite plus que 

douteuses. 

Mais il n’est meme pas besoin d’aller si loin dans le scepticisme. 

P.our M. Dvomik, on le devine, il s’agit d’eveques de Veglise sla~ 

vonne~morai;e, qui, selon lui, se trouvaient dejä en fonction dans 

ce qui etait alors la « Groatie Blanche», avant la conquefe tcheque, 

Reconnaissons sans ambages qu’il marque un gros point — les 

noms, bien etrangement exotiques s’ils avaient ete inventes. Il 

y a cependant des points faibles. Les Annales dites « de Traska » 

donnent pour les deux eveques les dates de 970 et 986. Si Ton 

accepte le point de vue que j’ai expose plus haut, il va de soi que 

les eveques ou hierarques de Gracovie n’auraient apparu qu’apres 

la fondation de l’eveche de Prague, c’est-a-dire apres 973/76, et 

il faudrait corriger (peut-etre de peu) la premiere date; on pour- 

rait conserver sans plus la seconde ; avec l’hypothese de M. Dvornik, 

les dates reelles n’auraient plus rien en commun avec celles qu’un 

texte ancien nous atteste. Nous avouerons d’ailleurs sans diffi- 

culte que l’argument n’est pas essentiel: du moment que deux 

noms figuraient en tete d’une liste presque ä coup sür dressee assez 

longtemps apres, il a pu ne paraitre opportun de les fournir de 

dates qu’ä un certain moment de la tradition annalistique et cela 

a pu ^tre fait au petit bonheur. Un peu plus grave peut-etre est la 

consideration que, avec l’hypothese de M. Dvornik, il faudrait 

admettre une solution de continuite fort longue, dont on peut se 

dire qu’a priori eile serait surtout invraisemblable si la stalle de 

Gracovie avait ete occupee precedemment par des dignitaires du 

rite slavon-morave, 

On aura remarque que les vues qui precedent ont ete exposees 

dans un temps imparfait qui a ici toute sa valeur de temps irreel. 
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En effet, ü s’est produit dans Tintervalle un fait nouveau qui peut 

changer la Situation du tout au tout. II me revient qu’il n’y a 

guere, M. Henryk Paszkiewicz a fait a Londres un expose oral 

oii, avec des arguments qui ont vivement frappe ses auditeurs, il 

s’est efforce de demontier qu’une Eglise slavonne du type morave 

avait subsiste en Pologne beaucoup plus longtemps qu’on ne le 

supposait jusqu’ä ce jour, et que le fameux et tragique conflit 

entre Boleslas-le-Hardi et Saint Stanislas aurait eu pour veritable 

cause que le souverain penchait en faveur de Tfiglise slavonne. 

A ma connaissance, M. Paszkiewicz n’a encore publie nulle part 

le texte de son expose. II va de soi que si cette construction devait 

(avouons-le — par extraordinaire) s’averer solide, eile enterinerait 

du coup Texcellence des vues de.M. Dvomik, et celui«ci apparaitrait 

comme le fondateur d'une conception qui aurait revolutionne 

toutes nos conceptions sur plusieurs aspects essentiels de Fliistoire 

du moyen äge dans cette partie de TEurope. 

Cela —qui constitue dejä en soi un enjeu tres considerable — 

est encore donc « sur les genoux des dieux Mais il est un aspect 

du meme probleme sur lequel il est dejä permis de se prononcer et 

sur lequel, semble-t-il, etant donne meme le grand talent de M. 

Dvornik et les vastes reflexions que suscite un livre tel que le sien, 

il Importe de se prononcer. Le probleme principal que pose cet 

ouvrage, du point de vue des principes, est precisement le röle que 

M. Dvornik aurait voulu voir jouer ä Tinfluence byzantine, et tout 

particulierement (mais ceci n’est dejä plus au fond qu’une modalite) 

ä son vehicule privilegie que lui parait etre l’ßglise slavonne de 

Moravie, dans l’essor et Tevolution ulterieure de la civilisation 

chretienne-occidentale. Que Ton s’explique sans difficulte les ori- 

gines subjectives d’une teile theorie sous la plume de Thomme qui 

a donne un grandiose portrait de Photius et qui a le premier revele 

que rfiglise de Cyrille et Methode en Moravie avait ete tout autre 

chose que Tune de ces entreprises etranglees aussitot apres leur 

naissance, dont tant de cadavres se trouvent accumules au cime- 

tiere de l’histoire, cela va de soi. Autre chose est de savoir s’il 

n’importe pas d’indiquer des limites au delä desquelles le plaidoyer 

(byzantino-morave) — requisitoire (latino-occidental) de M. Dvor¬ 

nik ne peut plus atteindre notre conviction. 

L’auteur voudrait nous suggerer que si Texperience moravo-sla- 

vonne avait reussi et si son benefice s’etait etendu ä tout l’Occi- 

dent, le cours entier de Thistoire pohtico-culturelle et de la civili- 
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sation mäme de l’Occident s'en füt trouve totalement transforme 

(ce qui n’est evidemment pas contestable), mais aussi qu*il en 

eüt ete infiniment plus heureux et plus fecond (ce que je coateste 

avec la derniere vehemence). Et, ä ce point de vue, le livre est 

compose avec Tastuce d’un plan de bataille. La these est indiquee 

dans des considerations ambitieuses (et eloquentes) au debut de 

rouvrage, puls Ton passe a Texpose (magistral) du processus d’oü 

emergent Tun apres l’autre les groupes sociaux qui deviendront les 

nations du Centre-Oriental Europeen. Dans tout ce corps du livre, 

c*est ä peine si, telles un leit-motw wagnerien, de discretes et habiles 

allusions, tout au plus suggerees, sur les vestiges laisses de-ci de-lä 

par rfiglise slavonne-morave, doivent nous rappeier sans cesse, 

en filigrane derriere les crises, derriere les perils, derriere les malfor- 

mations surtout que nous voyons naitre, Texistence de ce paradis 

perdu, de cette grande occasion manquee, qui eüt pu dispenser 

unite, securite, culture brillante, et m^me — cela est dit ipsissimis 

verbis, p. 4 — Renaissance anticipee de quelques siecles. Et enfin, 

un dernier chapitre, compact et evocateur, sur la Russie kievienne, 

doit ramasser d’un geste energique et decisif toute la moisson pre- 

paree par ces approches; dans le palmares brillant qui en forme 

l’essence, nous devons mesurer tout ce que nous avons perdu pen- 

dant nos siecles de barbarie et d’incertitude. 

Eh bien, disons-le, il est particulierement avantageux d’accepter 

la bataille sur le terrain que M, Dvornik a choisi, Rien mieux que 

ce parallüe qu’il a voulu, si tout au moins nous l’acceptons les 

yeux bien ouverts, n’eclaire par comparaison ce qu’a eu des le 

debut d’organique, de sain, (oserais-je dire?) de «providentiel» 

le developpement de la culture occidentale, ä travers toutes les 

affres et tous les tätonnements. Car ces premiers elements gauches, 

puerils, presque informes, d’une culture qui nait de la barbarie, et 

ces Premiers grands mirages echoues resultent ä chaque coup d’une 

Creation, d’une conquete, d’une experience, ä la difference des 

perfections octroyees (et pour cela m^me, en definitive, non pas 

seulement steriles, mais sierilisantes) de la Russie kievienne. Et 

puisqu’au trefonds de la conception de M, Dvornik se dissimule 

incontestablement la question de la langue nationale, avec la dose 

d'acumen hussite, inutilement pathetique, qu’un Tcheque doit ne¬ 

cessairement y mettre, je remarquerai que nul autre objet d’obser- 

vation que precisement l’histolre de la langue litteraire russe ne 

nous montre mieux quel immense bienfait ^’a et6 pour les langues 
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que nous parlons que notre scolastique ait prefere s’exprimer en 

latin. 

Mais il est grand temps de terrainer par un hommage merite 

une ciitique qui n’a fait que trop de place aux restrictions et ä la 

polemique. 

Je disais, il y a un instant, que le livre de M. Dvornik est eompose 

avec Tastuce d'un plan de bataille. C’est lä un aspect d’une verite 

plus haute: nous avons affaire ä un edifice concerte, qui possede 

sa dynamique propre, et donc, par un aspect essentiel, ä une 

Oeuvre d’art. Et de meme qu’en litterature nous rencontrons si 

souvent une oeuvre de fiction nee de vues de Tesprit discutables ou 

passageres, mais oü le sens naturel que Tartiste avait de la realite 

vivante ou de la beaute Ta amene ä etre heureusement infidele a 

sa doctrine, de mdme ici, au dessein strategique que nous venons 

d’evoquer, le sens profond et vivant que M. Dvornik possede de 

la realite historique et des valeurs humaines a superpose, un peu 

contre sa doctrine, un solide edifice dont la figure centrale se trouve 

etre incontestablemeni Othon IIL Ah certes, le fils de la Grecque 

Theophano, et qui, ä coup sür, h’est une physionomie aussi fasci- 

nante qu’en raison de ce precieux metissage. Et pourtant, il fau- 

drait se refuser a toute Intuition historique pour ne pas reconnaitre 

dans ce meteore, dans cette destinee poetique et tragique, dans ce 

dessein grandiose et genereux, le prototype ideal des merveilleuses 

chimeres, plus d’une fois realisees, qui seront la marque distinctive 

de la culture occidentale. Ceile-ci en est encore alors a son avant- 

aube, et dejä on ressent sa majeste et sa tension. Qu’un livre tres 

probablement ecrit dans les derniers mois de la guerre par un 

Tcheque, publie par des emigres polonais que Tagression de 1939 

a prives de leur patrie, soit en definitive un monument ä Tempereur 

germanique Othon III—cela nous montre que nous nous trou- 

vons ici dans les categories d’une clairvoyance tellement haute et 

tellement sereine qu’elle en rejoint la generosite. 

Claude Backvis. 
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Tous ceux qui ont ete dans ces derni^res annees visiter la Terre 

d’Otrante pour etudier le dialecte grec que Ton parle encore la-bas 

ont sürement connu Dom Mauro Gassoni, un Benedictin cistercien, 

qui, depuis longtemps, preferait demeurer dans le couvent de St- 

Pascal, pres de Martano, pour etudier sa deuxieme langue, le grec 

de Salente. Tout le monde connaissait et aimait ce papa Mavro 

(c’est ainsi qu’on Tappelait dansle pays grec), et Ton etait desormais 

bien content de causer avec lui en grec ou de lui donner de vieilles 

Chansons d’amour ou de longs recits de saintes, de sorcieres, de betes. 

II recueillait tout cela et ne cessait jamais de conseiller aux m^res 

d’apprendre ä leurs enfants la langue de leurs ancetres; on peut ä 

ce propos dire que si, en ces dernieres annees, quelqu’un parmi les 

Grecs de Salente prefere le patois grec ä la langue italienne ou au 

patois roman, le merite en est sans doute aussi a Dom Mauro qui 

disait toujours ; « Miliso grika, miliso grika I » (« Parle en grec! »). 

Meme dans Teglise, s’il y avait quelque bonne femme qui aimait 

se confesser en grec, tout court, il en etait heureux. 

II etait ne ä Norma (prov. de Frosinone dans le Latium) en 

1877, mais, depuis longtemps, il preferait rester dans son A Paskali, 

au milieu de la Grece salentine. Il a passe sa vie travaillant sans 

cesse : de beaux travaux historiques (^), de beaux vers et surtout, ce 

qui nous interesse le plus ici, de nombreux travaux linguistiques 0, 

(1) Sgmrdo storico sulV ahhazia di S. Domenico di Sora (1910), La Badia 

di Fossanuova presso Priverno (1910), Uantica Norba (1911), La villa natale 

di Cicerone (1911), Casamari o Vantico Cereaie Mariano (1918), Cronotassi 

documentata dei Priori di Casamari dal 1005 al 1911 (1911), Il partenio di S, 

Spirifo di Girgenti (1920), La Badia di S. Angelo sopra Ninfa fondata da Grc- 
gorio IX (1920), Breve silloge storica di Casamari (1927), Ninfa dei Volsci 

(1918). V. surtout ses contributions ä la Rinascia salentina k propos du Tra~ 

monto dei rito greco in Terra d*OirantOf Rinascenza salentina 2 (1934), pp. 1-15 ; 
3 (1935), pp. 71-80; 4 (1936), pp. 73-83 ; 5 (1937), pp. 234-250. 

(2) Helläs otraniina o disegno grammaticale, Grottaferrata 1937 ; VAlfa dei 

mio dizionario etimologico dei greco-volgare otrantinOy Martano 1941 (ce die- 
tionnaire est le n. 10 dans la liste des manuscrits qui suit). 

Byzantion XXll. — 19. 
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de folklore (^) et de liturgie (^), de copieux recueils de textes dia- 

lectaux grecs ont ete le fruit de sa vie. 

Apres sa mort (janvier 1952), tous ses manuscrits ont ete soigneu- 

sement recueillis et portes ä l’abbaye de Casamari (pres de Frosi- 

none), siege de l’Abbe « preside» de la congregation dont Dom 

Mauro faisait partie, et deposes dans la bibliotheque. 

J’ai ete lä voir ce qui nous restait du travail du Pere Cassoni. 

Apres avoir dresse la liste de ces manuscrits, j’ai demande ä Dom 

Nivardo Buttarazzi, Abbe « preside », de me confier ce materiel en 

vue de sa publication, II a bien voulu me le confier et j’ai pris 

avec moi ce qui suit; 

1. Liasse, sans titre, in-4o, cc. 46; 

2. Liasse, in-8®, cc. 10; 

3. « Breve studio comparato del dialetto greco di Bova e quello 

otrajitinoin-4° : fascicule I: pp. 77 numerotees, 

fascicule II: pp. 26 numerotees, 

fascicule III: pp. 63 numerotees, 

fascicule IV : pp. 69 numerotees, 

fascicule V: pp. 55 numerotees, 

4. Cmzoni dialettali: cahier in-8*^, seulement 46 cc. ont ete ecrites ; 

5. Raccolta inedita di canzoni dialettali leccesi^ liasse in-8o, cc, 174 ; 

6. Cantu grim : cahier in-8o cc. 40; 

7. Liasse de 19 feuilles in-4o; 

8. Frammenti greci inediti, liasse in-4o cc. 15 numerotees; 

9. Fonologia del Lefons, liasse de pp. 17 numerotees; 

10. Dizionario grico, cc. 468 numerotees + pp. 469-500 numero¬ 

tees, in-4o; 

11. UAntigone, tape ä la machine, cc. 48 numerotees + cc, 4 non 

num., in~4P; 

12. Saggio di cori tragici, pp. numerotees de 68 ä 131, in-4o; 

13. Enveloppe avec cc. 8, in-S®; 

14. Trois feuilles. 

(1) Caronie o Tanato nella letteraiura popolare greco-oiraniina, Rinascenza 

salentina 3 (1935), pp. 280-304 ; Folclore greco-salentino. JJsanze e canti d*amore 

in MartanOf Rinascenza salentina 1 (1933), pp. 175-183, 259-266; La casa 

greco-salentina di Martano. Architettura. Utensili. Regime domestico. Flora 

ecc. Almanacco illustrato di Terra d’Otranto, vol. II (1932), pp. 130-138. 

(2) Pracaliso min glossa-su, Lecce 1935; E aia litnrghia. La S. Messa ; ma- 

nuale di devozione, Lecce 1936. 
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Dans la bibliotheque, il reste encore des manuscrits, mais ils ne 

sont pas aussi remarquables. 

J’espere vivement que Ton pourra donner bientöt aux neo-greci- 

sants tont ce materiel, car il nous donne de precieux renseiguements 

sur le dialecte grec de la peninsule salentine. M. le President de 

la Societe d’histoire de TApulie et du Salentin m’a promis que Ton 

publiera par les soins de la dite Societe un volume pour celebrer 

ce savant. A la fin du Congres international d’etudes salentines 

(octobre 1952), on a emis le voeu que ces textes dialectaux, comme 

ceux qui ont ete recueillis par Vito Domenico Palumbo, soient au 

plus tot publies. 

Je n'en veux donner ici qu’un echantillon : un petit recit (0 Non- 

ni Orku) en transcription phonetique (la traduction fran^aise a ete 

aussi etablie par moi), et des vers de la traduction de l’Antigone 

sophocleenne (441-470) faite par Dom Mauro (ä cöte, il y a la 

transcription phonetique etablie par moi et le texte grec correspon- 

dant) (^). 

ANTIWNH 

KPEQN- Es dri, ak xijv vsvov- 

aav elg Ttedov xaga, 

(pijg, i) xaxaQvfl fxfj öeÖQa- 

xevai tdös ; 

ANTirONH. Kat (prjfxi dgäaai 

xovx oTiagvov/Liai ro fxri, 

KP, Ei) fih KOfjtiCotg äv asavrov 

^ OsXeig 

eico ßaQStag airiag eksv- 

OsQOV • 

ANTIGONE 

Kr. (ä Antigone) C* esu, pü ehi 

’sta pödia tin cofäli, 

lei o de ti ’sü ecame tüo? 

An. To leo c’essözo pi nde. 

Kr. (au gardien) Sü sözi pai, 

artena, eci ipu teli 

pus ölo to kakö limeno. 

(ä Antigone) C’ esü, pemmu. 

ANTIGONE 

(transcription phon.) 

Kr. ö esü pu ehi s ta pödia tin öofah, 

lei o de ti ’sü ekame ttuo? 

(1) L*accent tonique est röguli^rement seulement sur les mots proparoxytons 

et oxytons ; Ö elg sont les palatales (it. cinque, giro), g et k les gutturales (fr. 

gäier, coeur), h et X gutturales spirantes (all. ich, ach) ; j (fr. hier) et w (fr. 

oui)sont semi-voyelles ; dd est un son particulier (issu de -Z/-). 
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ai) ö' eiTte fiot firj fifjKog, 

ä^kä avvr6fj,o}g, 

fjötjaOa Kr}Qv%devra fiij 

Tigdaaeiv rdde ; 

AN, "'Hidrj ■ rt ö* ovx ifxekkov; 

ififpavrj yaQ 

KP, Kal dfjr irökfiag roiod' 

vjisqßatvsiv voyiovg ; 

AN, Ov yaQ xl ptoi Zei)g 6 

XTjQv^ag xddey 

ovd' IQ ^vvoixog rmv Karat 

dedtv Aixrj 

xoiova& ev ävdQWTtoiotv 

diQiaev voixovg • 

ovdk odiveiv roaovxov d)6- 
h 

/iifjv xd ad 

xriQ'6yijiad' &gx" äyQOTtxa 

HaGfpakfj dewv 

vdficfia övvaadai Ovrjxov 

ovO' VTzeQÖQafielv, 

An. to leo t e ssödzo pi nde 

Kr. ’sü söddzi pai, ärtena, eöi pu teli 

pus ölo to kakö limeno; 

ö esü, p6 mmu, ennöriddzes esu 

ti Vö iha dökonta a lö na mi ;^ösune 

citto pesammeno? 

An. ilmme, o nnöriddza ce kalä. 

so^este na mi ton nöriddza? 

esu ton edikes alö. 

Kr. c esu ton eklase, ;^önnonta to ppesamm^no. 

An. enn lo a ttö dzeu üso lö, 

nde a tta dikia tos teö til akätu; 

ja tüo evö ekkitefsa. 

e ppistone magä ti, ta löja 

anü antröpu pü dete na pesani, 

isane pleon dinata pi öina: 

afsilä, äja, nde grammena, tos teö. 

ennörizes esü 

ti Vö iha döconta a lö na 

mi hösune 

citto pesammeno? 

An. Ümme, o nnöriza ce calä. 

Sogeste na mi ton nöriza? 

Esü ton edikes alö. 

Kr. C’ esü ton eklase, hönnonta 

to pesammeno. 

An. Enn’ io a ttö Zeu üso lö, 

nde atta dikia tos teö tu 

acatu; 

ja tüo evö ekkitefsa. 

Eppistone magä d, ta löja 

anü antröpu, pü dete na pe¬ 

sani, 

isane plöon dinata pi cina : 

afsilä, äja, nde grammena, 

tos teö. 

Ine tüa den apüs ’to simmeri, 

Nde apü afte : ine ja panta 
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Ov ydq ri vvv ys •Hdyßk<^ 

aXV aei nors 

^fj ravray Kovdetg oidev 

OTOV ^^pdvr}, 

Tovrcov Eydi ovx EfieXkoVy 

ävÖQog oddsvog 

(pQOvrifia dsLGaOy iv Oeolat 

rijv diHrjv 

ddyasiv * davovfjtevri yäq i^- 

^df], — ti ö' ov ; — 

xel firj Gv TtQovH^Qviag, El 

rov xQovov 

tcqögOsv Qavovfxai, xeqöog 

avr^ eyoj Xeyoy. 

^OariQ yaq ev noXKoioiv 

&g aydi xanolg 

7cd)Q 0(5’ ov%l xar6avo)v 

HSQÖog (peqsi; 

O'örcog sfioiye rovSe rov 

fioQov xvxeiv 

Ttaq' ovÖBv äXyog • dAA’ äv, 

ei rov ii i/ifjg 

ce jä pänta ziune, ce tispo 

efseri pöa ghenmsisa. 

Ce evö enn’ iha na cläso tüa 

j’ o fö tis prosimisi anü an- 

tröpu, 

vrizonta tus teü. 

’lfsera calä ti m’ ^nghize 

na pesano; 

ca pökka? pos sü ipe. 

Ce arte, calö ja mena, a pe¬ 

sano pröppi o cerömmu. 

Is pu ezzi, cündu mena, a- 

mes podda kaka, 

pos enn’ ehi hara na pesäni? 

Enn’ eho pöno ambrös tüto 

tanato. 

Pleon pöno iha, an den iha 

ftiäsonta 

ton nima u adreffümu 

pu jönnisi att^ stessa mana, 

Enn’ eho pöno, nde, fse cino 

pü öcama. 

ine tüa den apü sto simmeri, 

ndö apü afte: ine ja panta 

öe ja pänta dziune, öe tispo 

efseri pöa gennisisa. 

ö evö enn iha na kläso tüa 

j’ o fö tis prosimisi anü antröpu, 

vridzonta tus teü. 

ifsera kalä ti m engidze na pesano ; 

ka pökka? pos ’sü ipe. 

öe arte, kalö ja mena, a pesano pröppi o cerö mu. 

is pu eddzi, kündu mena, ames podda kakä, 

pos enn öhi ;farä na pesani? 

enn eho pöno ambrös tüto tanato 

pleon pöno iha, an den iha ftjäsonta 

ton nima u adreffü mu 

pü jennisi atti stessa mana. 
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firjXQdg davovT ädcmxov 

■^vaxoMV 
xsivoiQ äv ijXyovv ■ Tolods 

d'ovx dkyvvofiai. 

Uol d* si SoHCö vvv fiöjQa 

ÖQOJoa rvyxdv£iv^ 

ox^Sdv Ti fJidyQ(p fxmqtav 

dq?2.iGxdv(o. 

A sü fenete ti ecama aa 

anöito präma, 

ena anöito tö lei. 

enn eho pöno, nde, fse öino pu ekama. 

a SU fenete, ti ekama, an anöito prämaj 

ena anöito to lei, 

0 NÄNNI ÖRKU 

Mia fora ihe o nanni örku ce 

vasta visacca es to nömo c en- 

sfnase na pratisi. prai präi, ef- 

tase es a korafi. ittö koräfi ihe 

mäles appide öe ihe a pedäi pu 

ikuse töni. eftase nanni örku : 

‘ töni, tonäi, ipe, före mu an 

appidäi ’ ‘kalä, pjä tto m i hhje- 

rüdda su ’ ‘ degge, tonai mu, fere 

mu esu an appidäi ebike t 

appidi öe u töpire o tonäi. ‘nä 

ipe; ekalese i hhjöra o nanni 

orku : mbeöe na pjäi appidi, ebi¬ 

ke cio a tti hjöra, öbike ce on 

övale es to sakko ce on edese 

siftä, o förtose es to nömo öe 

nsinase na pratisi. präi prai, ipe 

o tonäi: ‘nanni mu, tölo na 

höso on ekatevike as to nömo, 

elise to säkko pu istike demeno, 

on eguale äcce hese. epirte. ‘ e- 

töo kalä tü simä, nanni mu ? ’ 

‘llärga es to lärgo, ka an de mu 

vromune c evö peseno 

LE NANNI ORKO 

II y avait une fois le Nanni 

Orko et il portait sa besace sur 

son epaule et commenga ä mar- 

cher. Pendant le voyage, il ar- 

riva ä un champ. Dans le champ, 

il y avait de bonnes poires et il 

y avait un gargon qui s’appelait 

Antoine. Le Nanni Orko arrive : 

<( Antoine, petit Antoine, dit-il, 

donne-moi une petite poire 

«Bien, prends-la avec ta petite 

main ». « Non, petit Antoine, 

donne-moi toi-meme une poire ». 

II prit la poire et il prit aussi 

petit Antoine. « Oh! », dit-il; le 

Nanni Orko plongea sa main, 

mais au lieu de prendre la poire, 

il le prit par la main. Alors il 

le mit dans sa besace et il la lia 

etroitement. Il la mit sur son 

epaule et conimen^a ä marcher. 

Chemin faisant, le petit Antoi¬ 

ne dit: « Nanni Orko, je veux 

chier Il le fit descendre, ouvrit 
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mötti espiccefse äfse hesi, ede- 

se tus kärdzu tu c ensinase na fi. 

' tonäi, tonäi, ekanne nänni orku, 

mina na se pjäo ka e sse trö 

makada ‘mu 6bike töa, m ar¬ 

te e mme pjänni pleo fi fi, 

^ftase s mia karidea c endevike 

ci pao; ihe mian öria fodd^a, 

embike ec essu c ivrike i kkitarra 

öe 0 kitarrüna. 

eftase o nänni örku c ensinase 

na kanonisi. cio ensinase n an- 

taKsi ti kkitarra ce o kitarrüna. 

‘evö estäo to tti fodda ö entalö 

i kkitarra ce o kitarrüna’ o nän¬ 

ni örku epirte n andevi, eftase 

mia rridza: skrufülese 5 epese 

eci mesa. 

egwikane hjaterödde 

ce u sirane es menduled^e; 

egwikane ta pedäöa 

ce u sirane ta karidäca. 

a te nna pä nn u di: 

anköra esteone eöi, 

(ms. 6, pp. 198-200) 

Universite de Milan. 

Novoli (Lecce). 

la besace, qui ötait bien fermöe, 

le fit sortir afin qu’il chiät. II 

alla. « Est-ce que je suis bien ici 

ä cöte, Nanni Orko?». «Va- 

t-en plus loin, car au contraire 

la mauvaise odeur me fait mou- 

rir». 

Quand il eut fini de chier, il 

remonta ses pantalons et com- 

men^a ä fuir. «Antoine, petit 

Antoine, commen^a Nanni Orko, 

attends que je te prenne, car je 

ne te mangerai point», « Tu m’as 

pris alors, mais maintenant tu 

ne me prends plus Pendant la 

course, il arriva ä un noyer et 

il monta dessus; il y avait un 

nid, il entra 14 dedans et trouva 

une guitare et un * guitarrone 

Le Nanni Orko arriva et com- 

men^a ä regarder. Celui-ci com- 

men^a ä toucher sa guitare et 

son ‘guitarrone’. «Je suis ici 

dans le nid et touche la guitare 

et le ‘ guitarrone ’ ». Le Nanni 

Orko chercha ä monter, il trouva 

une racine, glissa et s’ötala au 

milieu. 

Passerent des jeunes filles 

et eiles lui lancerent des 

amandes; 

passerent de jeunes gargons 

et ils lui lancerent de petites 

noix. 

Si tu veux aller les voir, 

ils sont encore lä. 

0. Parlangeh. 



L’EMPEREUR RAÜDOUIN II 

ET L’ORDRE DE SAINT JACQUES 

A PROPOS 0’üNE ETÜDE REGENTE 

DE M, Eloy Benito Ruano 0. 

On sait que le dernier empereur latin de ’Constantinople, Bau- 

douin II, passa en Occident, vers la fin de 1243, pour y demander 

des secours. Une serie d’actes et de recits permet de le suivre dans 

sa quete. Probablement des fevrier 1244 et certainement en mars, 

il est en Italic, oü il cherche a recondlier Frederic II avec rEglise(^). 

On le retrouve aupres de rempereur en mai 1245, ä Fassemblee 

de Verone (®). Puis il rejoint Innocent IV a Lyon, oü on le voit, en 

juin 1945, Sieger au concile, ä la droite du pontife (^). Le concile 

termine, il accompagne le pape ä Cluny, oü il est re^u en novembre 

de la m^me annee, en meme temps que le roi de France (®), Aprdi 

quoi, il fait, suivant Du Gange (®), un long sejour ä la cour de saint 

Louis. En 1247, il est Signale en Angleterre, aupres du roi Henri III C^). 

Le 12 juin 1247, il se trouve a Namur(®), le 26 du meme mois ä Pa- 

(1) Eloy Benito Ruano. Balduino II de Constantinopla g la Orden de San¬ 

tiago. Un progecto de defensa del Imperio latino de Oriente. (Extrait de Hispania, 

t. XII, 1952, n® XLVI). Consejo superior de Investigaciones cientiücas, Insti¬ 

tute Jöronimo Zurita, 36 p., 1 pl. 

(2) Mathieu Paris, Chronica majora, 4d. Luard, t. IV, p. 299, 336, 371. 

(3) Rolandino de Padoue, Chronica Marchie triuixane, 1. V, ch. 13; 6d, Bo- 

nardi, p. 80. 

(4) Mansx, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXIII, col. 

610. 

(5) Chronicum cluniacense dans M. Marrier et A. Duchesne, Bibliotheca c/u- 

niacensiSj col. 1666. 

(6) Histoire de Vempire de Consfantinople sous les empereurs frangois, p. 132. 

(7) Mathieu Paris, Chronica majora, t. IV, p. 626. 

(8) Jos. 0E Labordb, Lagettes du Trisor des chartes, t. III, p. 11-12. 
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ris 0, le 29 ä Auxerre (^) et en juillet ä Chambery (®), dejä sur le 

chemin du retour. En octobre 1248, il etait rentre ä Constantinople (^). 

Les documents signales par M. Eioy Benito Ruano permettent de 

combler un vide dans cet itineraire : on y constate qu’entre son sejour 

a la cour de France et son passage en Angleterre, Baudouin II se 

rendit en Espagne et qu*il se trouvait ä Valladolid en aoüt 1246. 

II s’agit de documents de TArchivo Historico Nacional de Madrid 

(Ucles, caj. 91, 2, 3, 5 et 6) (®). Ces pieces, publiees fragmentai- 

rement en 1719 dans le Bullarium Equestris Ordinis Sancti Jacobi 

de Spatha, ont jusqu’ici echappe aux erudits. Mais heureusement 

M. Ruano vient nous en signaler Tobjet. 

Innocent IV, qui, au concile de Lyon, avait preconise Tassistance 

ä Tempire latin, favorisa des pourparlers entre Baudouin II et TOr- 

dre de Saint Jacques, pour la defense de cet empire: une lettre de 

lui, datee du 20 fevrier 1246, montre que les tractations etaient dejä 

avancees (®). Le 20 mai, Tinfant don Alfonse de Castille autorise le 

Maitre de TOrdre ä se porter en personne au secoursde Baudouin (^). 

Et en aoüt 1246, ä Valladolid, un traite est conclu solennellement 

entre Tempereur latin et don Pelay, Maitre de Saint-Jacques, en pre- 

sence de la reine Berengere de Castille (*). 

La venue de Baudouin II en Espagne pour cet acte soiennel, bien 

qu*elle ne soit mentionnee par aucune autre source historique, ne 

saurait faire de doute: la titulature, la date de lieu et le menologe 

imperial concordent pour le certifier. La date du mois d'aoüt (®) 

est donnee par le menologe, souscrit au cinabre, en grandes lettres 

grecques, de la main meme de Tempereur. M. Ruano donne une 

reproduction photographique de ce signe de validation, compare avec 

un autre du mtoe Baudouin, appose sur un acte du Tresor des Char- 

tes (Archives Nationales, J 510, n^ 22); les deux souscriptions sont 

d’une similitude remarquable. Un acte complementaire, donne en 

(1) Ibidem, p. 12. 

(2) Bibliothfeque Nationale, Manuscrits, Pikees originales 892, fol. 162. 

(3) O. DE Wree (Vredius), Genealogie des comtes de Flandre, t. I, p. 207-208, 

(4) Jos. DE Laborde, Layeftes du Tresor des chartes, t. III, p. 50. 

(5) Les num^ros 1 et 4 manquent aujourd'hui. Mais Tessentiel en a et6 pu¬ 

blik dans le Bullarium, 

(6) E. B. Ruano, Balduino p. 29 (II s'agit du n° 1, qui est perdu). 

(7) No 5. — Ibidem, p. 30. 

(8) No 2. — Ibidem, p. 30-34. 

(9) Le texte mtoe de Tacte ne comporte, comme date, que Tann^e 1246. 

Ici Ton voit l'importance du menologe comme Element de datation. 
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meine temps par Baudouin, porte les m^mes elements de titulature, 

de date et de Validation 0* 

p3it Cet äccofd* le Maitre de Saint-Jacques s*engage ä se rendre ä 

Constautinöple avec trois cents Chevaliers, deux Cents arbaletriers, 

moitie ä cheval, moitie ä pied, et mille sergents ä pied, et ä servir 

avec eux durant deux annees, pour la d^ense de Tempire. De son 

cöte, Tempereur promet de donner ä TOrdre la eite de « Visoia» et 

le chäteau de « Medes», ainsi que des maisons ä Constantinople, de 

lui reserver le cinquieme de toutes les conquetes et le quart de celles 

auxquelles l’Ordre aurait contribue, et de lui verser la somme de 

40.000 marcs Sterlings. 

La eite de « Visoia » promise ä TOrdre de Saint Jacques est, com- 

me le dit M. Ruano, Vizya (BiCvrj), la « Visoi» de Villehardouin et 

de Henri de Valenciennes. Dans le chateau de « Medes », que Fau- 

teur n’a pas identifie, il faut reconnaitre Midia (Mijdeia), que les 

Frangais, a cause de Taccent sur Tantepenultitoe, devaient proba- 

blement appeler « Medes ^ ou « Mides » : Midia, comme Vizya, fai- 

sait partie du domaine particulier de l’empereur (2). 

Le projet, accepte par l’Ordre de Saint Jacques au moment oü, 

apres les campagnes de Murcie et de Jaen, il se trouvait inoccupe et 

Sans but militaire en perspective, n’eut pas de suite effective. Peu 

apres, en effet, les hostilites reprirent dans la region de Seville et le 

Maitre de Saint-Jacques y prit part avec ses troupes. De son c6te, 

Baudouin II n’arrivait pas ä reunir la somme promise ä TOrdre: 

le 11 fevrier 1247, Innocent IV informait don Pelay que, faute de 

cet argent, la convention n’avait pu encore etre realisee, mais que 

Tempereur promettait de le faire en aoüt suivant (®). Ce fut, sans 

doute, la raison pour laquelle Tempereur passa peu apres, vers le 

debut de 1247, en Angleterre, afin d'obtenir des subsides en argent. 

Finalement, Baudouin II retourna seul ä Constantinople, tandis que 

le Maitre de Saint-Jacques prenait part au siege de Seville, oü, apres 

quinze mois de Campagne, il devait entrer, en novembre 1248, aux 

cötes du roi Ferdinand III de Castille et de Leon. 

Paris. Jean Longnon. 

(1) No 3. — Ibidem, p. 34-35. 

(2) Le trait6 de partage de 1204 mentionne « Midia » ainsi que * Vizoi» dans 

la part attribuöe ä Pempereur (Tafel et Thomas, Urkunden zur älteren Handels¬ 

und Staatsgeschichte der Republik Venedig, 1. Th., p. 474). 

(3) N® 6. — Ruano, Balduino II..., p. 35-36. 
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Dans son Histoire du Bas-Empire, parlant de la iv rfj Mvaia 

noii7iif\Cov7io%ic, qui, en 528, fut detruite par un tremblement de 

terre, feu Ernest Stein a fait sienne ma supposition selon laquelle 

cette ville etait la meme que la mansio en Mesie qui figure dans 

les itineraires romains sous le nom de Praesidium Pompei. En effet, 

il observe dans une note de son ouvrage (^): «M. E. Honigmann, 

auqnel j’avais demande de bien vouloir me renseigner snr le site 

de cette localite, Tidentifie avec (Mansio ou Praesidium) Pom- 

pei{s), ä 35,5 kilometres au nord de Naissus (Hin. Ant. 134, 4 [Wes¬ 

seling], Itin. Rom. I, 19 [Cuntz],* Itin. Burdig. 566, 1 [Wesseling], 

ibid. p. 90. Tab. Peuting. segm. VII 4. Geogr. Rav. IV 7, Itin. 

Rom. II p. 50, 29 [Schnetz] 

Dans le second volume (fascicule) du t. XXI de la R.E. de 

Pauly-Wissowa, qui vient de paraitre (2), on parle de cette ville 

ä trois reprises. Tandis que Tauteur du principal article sur Pom¬ 

pei Praesidium en Mesie Superieure, B. Saria (®), ne mentionne 

pas notre hypothese, eile a attire Tattention de deux autres colla- 

borateurs de Tencyclopedie. E. Kirsten la eite dans son article 

Pompeiopolis 3) (^), qui figure dans les « Nachträge» du volume 

(col. 2485-2552) comme Supplement ä inserer apres les deux villes 

homonymes de Cilicie et de Paphlagonie. Kirsten approuve notre 

hypothese, mais le regrette A. M. Schneider, dans son article sur 

la ville cilicienne de Pompeiopolis (®), enonce des doutes ä son 

Sujet. En realite, cet article n’est qu'un Supplement ä Tarticle 

Soloi de Rüge, paru en 1929. Dans la preraiere partie, M. Schnei- 

(1) E. Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II (Paris-Bruxelles-Amsterdam, 

1949), p. 420, n. 1. 
(2) Pauly^s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, n^eue 

Bearbeitung ... hrsg. v. Konrat Ziegler, 42, Halbband (Polemon bis Pon- 

tanene) [2® partie du t. XXI [Plautius bis Pontanene],Stuttgart, Waldsee, 1952]. 

(3) B.E., tom. ciL, col. 2045. 

(4) Ibid., col. 2549. 

(5) Ibid., col. 2043 s., s. v. Pompeiopolis 1). 
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der precise la date de la construction de la colonnade qui mene 

du port ä la ville, ainsi que celle des debuts du christianisme ä 

Pompei'opolis de Cilicie. « Das Christentum, dit-il, hat spätestens 

im 3. Jhdt. Eingang gefunden, wie die Martyrologien bezeugen; 

Kalliopios {Synaxar, eccl. CpliL 589, 50 Delehaye) und Tarachus 

(Th. Ruinart, Acta Mart. sine. Regensburg 1859, 451 f.) werden 

genannt. 381 ist Philomusos (Mansi, Conc. Collect. 3, 569), 431 

und 451 Matronianos {Acta Conc. Oec. II 6 p. 99 Schwartz) als 

Bischof bezeugt». L'attribution des deux martyrs ä cette ville 

est cependant tres douteuse. D’apres sa passion grecque, Callio- 

pios a, en effet, souffert le martyre ä Pompeibpolis (^), mais un 

texte armenien l’appelle plutöt un martyr de Perge en Pam- 

phylie (^). Quant ä Tarachos, ou plutöt ä Probos, Tarachos et 

Andronicos, leur martyre n’est localise ä Pompei'opolis (laquelle?) 

que dans le Synaxaire de CP. (*), tandis que tous les autres recits 

sont d’accord pour les appeler des martyrs d’Anazarbe (^). La date 

de Tintroduction du christianisme ä Pompeiopolis est donc incer- 

taine. Quant aux deux evöques mentionnes par Schneider, ils sont 

dejä cites dans l’article de Rüge (®); mais on aurait du ajouter 

Basile (vers 512-518), qui est connu par deux lettres de Severe 

d’Antioche (®). 

C’est peut-etre la phrase suivante d’un livre de V. Schultze qui 

a porte M. Schneider ä ecrire la seconde partie de son articie: 

« Doch ein schweres Erdbeben im J. 525 traf es [Pompeiopolis de 

Cilicie] in dem Masse, dass es seitdem nur ein kümmerliches Dasein 

fristet»(^), Schultze n’ayant donne aucune reference ä la source 

de son Information, Schneider, qui eite son livre ä la fin de son 

articie, semble avoir cherche ä la justifier, et c’est dans Zonaras 

(1) BHG, 2« 4d., p. 43, 290. 

(2) BHO, p. 45, no 184. 

(3) Synaxarium eccl. CP., col. 131, 28, 6d. H. Delehaye. 

(4) BHG, 2« 6d., p. 220 s., n» 1574 s.; BHO, p. 220, n® 1001 (texte syriaque). 

Cf. H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs^ 2® 6d. (1933), p. 165. 

(5) Oü le nom du second est estropie (« Matrinianus »): R.E., III A, cöl. 

937, 20. Ajoutons que cet 6v6que est attestfi en 434 et 451; cf. Ensslin, R.E., 

XIV, col. 2310, s. V. Matronianus^ n® 5. 

(6) Cf. E. Honigmann, J^veques et ivechis monophysiies d'Asie AnUrieure m 

V7® siäcle^ dans C.S.C.O., vol. 127 {Suhsidia, t. II), Louvain, 1951, p. 46 s. 

(7) Victor Schultze, Altchristliche Städte und Landschatten, 11: Klein¬ 

asien, 2. Hälfte (Gütersloh, 1926), p. 298 sq. 
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qu’il a cru trouver la soIution du probleme. Nous devons citer 

la seconde partie de son article in extenso; 

<( Nach dem Zeugnis des Zonaras (Epit. XIV 5, 41) (^) wurde 

P[ompeiopolis] 527 oder 528 durch ein Erdbeben heimgesucht. 

Malalas (436 Bonn), Theophanes {Chronogr. 216, 17 de Boor) so¬ 

wie Kedrenos (I 641 Bonn) und Glykas (494 Bonn) nennen statt 

dessen ein P. ev rfj Mvota (Moesien), und Stein {Hist du Bas- 

Empire II 420, 1) sucht Honigmann folgend dieses P. mit der 

Mansio Ispompeis (2) (Itin. Ant. 134, 4. Itin. Burdig. 566,1 Cuntz) 

nördlich Naissus in eins zu setzen — kaum mit Recht, weil alle 

Notizen sich auf dasselbe Ereignis beziehen, das von Zonaras ein¬ 

deutig nach Kilikien verlegt wird. Von diesem Schlag scheint sich 

P. nicht mehr erholt zu haben 

Si tout ce que M. Schneider affirme dans ces lignes etait exact, 

nous aurions donc ä choisir entre le temoignage de Malalas, auteur 

du VI® siede, repete par plusieurs autres chroniqueurs (^), et celui 

de Zonaras, compilateur d’un abrege historique qui, au xii® siede, 

a seulement pu copier ses predecesseurs, Mais nous pouvons nous 

dispenser d’operer ce choix, car, en lisant le passage de Zonaras, 

on s’aper^oit non sans etonnement qu’il ne contient rien de ce 

que M. Schneider, trompe par une lecture trop rapide, a cru y 

decouvrir 1 

Zonaras y parle des quatre sujets suivants : 

1® du tremblement de terre ä Anazarbe en Cilicie, 

2® de rinondation d’fidesse par le Scirtos (le Daisän des Syriens), 

3^ du tremblement de terre ä Pompeiopolis, 

40 d’une geante originaire de Cilicie (^). 

Or, ces quatre notices se retrouvent, bien que dans un ordre 

different, chez Malalas ainsi que chez plusieurs auteurs qui le 

copient (®). La seule difference entre Zonaras et les autres ecrivains 

(1) Lire Epit, XIV, 5, 31; t. III, p. 149, 13 ed, Th. Büttner-Wobst (t. III, 

p. 269, 1, 6d. L. Dindorf). 

(2) Gette forme n'existe pas; on trouve Pomp^is, mansio Tpompeis, prae- 

sidio Pompei, Ponpegis, Gf. rarticle cit6 de B. Saria. 

(3) On peut y ajouter Gborgios Monachos (II, p. 626, 15 6d. de Book), 

avec la Version slavonne et les annales russes, le Ps.-Denys de TELLMAhRe, 

Michel le Syrien, etc. 

(4) 1° Zonar., XIV, 5, 28, t. III, p. 149, 3; 2° ibid., 29 s., p. 149, 4-13; 

3“ ibid., 31, p. 149, 13-16 ; 4° ibid., 32, p. 149, 16-150, 7. 

(5) Chez Malalas : 1“ p. 418, 6-8, ed. Bonn; 2° p. 418, 8-419, 4; 30 p. 436, 
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est que Zonaras a omis les mots ev rfj Mvoia qui indiquent de 

quelle Pompeiopolis il s’agit. II ne dit cependant nulle part que 

la ville en question etait situee en Cilicie, province qui n’est men- 

tionnee qu’ä propos de la premiere et de la quatrieme de ces notices. 

II n’est pas moins inexact de dire que la Pompeiopolis eprouvee 

par le tremblement de terre ne se serait plus relevee de ce desastre, 

puisque Malalas dit qu’elle fut restauree 0 peu apres par Justi- 

nien. Signaions encore, puisque Schultze et Schneider semblent 

croire qu’il n’y a plus de teraoignage sur Texistence de Pompei’o- 

polis de Cilicie apres Fepoque du seisme, que nous en connaissons 

encore des eveques pendant huit siecles: Jean en 691 /2 (^), Denys 

qui fut transfere au siege patriarcal d’Antioche vers 1300 (^), et 

Gregoire en 1365 (^). La ville est aussi mentionnee par Constantia 

Porphyrogenete dans son traite De thematibus (^); mais le fait 

que rimperial ecrivain considere Soloi et Pompeiopolis comme deux 

villes differentes (®), dont il separe les noms par celui de Aiyaiai 

(en Cilicie Seconde ou Orientale), montre que son temoignage, 

base, comme il arrive souvent chez lui, sur des sources anciennes, 

est Sans valeur aucune. 

Ernest Honigmann. 

17-437, 2; 4», p. 412, 4-9. — Chez Th^:ophane : !<> p. 171, 14-17 ed. de Boor, 

20 p. 171, 19-28 ; 3° p. 216, 17-22 ; 4« p. 171, 29-32. — Chez Michel le Sy¬ 

rien ; lo II, p. 183 — IV, p. 273 ed. Chabot ; 2° II, p. 179 s. = IV, p. 270 s. ; 

30 ir, p. 193 et 243 = IV, p. 279 et 308 ; 4« II, p. 179 = IV, p. 272 [t. IV = 

texte syriaque; t. II = traduction]. 

(1) Malalas, p. 437, 2 : slg dvavecoaiv. 

(2) Mansi, Concil. coli., XI, col. 989d : ^Icodvvr^g iniaxonog no(j.nrj'iov7i6- 

Xecog rrjg Ta)v KiM?ccüV JtQü)TT}g ena^xLag. Il y figure parmi les m6tropolites 

Sans doute comme representant de celui de Tarse qui 6tait absent. 

(3) Cf. Pachymeres, Be Andron. PalaeoL, I, 19; PG., CXLIV, col. 65a: 

;^ard KiXiTiiav xov ÜofiTiri'CovTioXewg At-ovvoiov; Nicephorus Callistus, 

Eccl. hist.f XIV, 39 ; PG, CXLVI, col. 1197b, c : d rrjg IT. Atovvaiog' 

(4) Miklosich et Mueller, Acta et diplomata, t. I, p. 465, n® CCVII = 

PG, CLII, col. 1398a, n® XLVIII: — xanEivdg firjTQOTioXirrjg Ilofiuirjiov- 

Ttd^eeog FgijyÖQiog ^al vTiegripogf comme membre d’un synode d’Antioche. 

(5) Be them.y I, iy\ 6d. Bonn, p. 35, 15 = ed. A. Pertusi, dans Studi e 

Testi, 160 (1952), p. 77, 5. 

(6) Comme d’aiUeurs Pertusi (p. 147, 1. 3 ä partir du bas). Selon V. Cuinet 

{La Turqnie d'Asie, t. II, Paris, 1892, p. 60) : « Pompeiopolis n’est pas pr6ci- 

sement 6tablie sur l’emplacement meme de Soles »; les ruines des deux villes 

seraient s6par6es par la petite riviäre de MizitU, selon Cuinet rancienne Li- 

paris. Sur sa carte, Pertusi indique ainsi les deux villes voisines. 



GREGORY PALAMAS, THE Xiövc^, 

AND THE FALL OF GALLIPOLI 0 

In a recent issue of Byzantion 0 Professor Paul Wittek has done 

me the honor to comment upon my article Gregory Palamas Among 

the Turks and Documents of His Captivity as Ilistorical Sources, 

which appeared in Speculum, XXVI (1951), 104-118. The docu¬ 

ments in question are an epistle that Gregory Palamas wrote to 

the Church of Thessalonica from Ottoman-dominated Nicaea and 

a resume of a disputation (dialexis) between him and a group of 

Moslems, whom he calls %i6vEg. The epistle was published in 

NeoQ XVI (1922), 7-21, and the resume of the 

debate appeared in the not so widely known Greek theological 

JournalXV(1892), 240-246. Both texts are easily recognized 

as historical sources of major importance, shedding light on four- 

teenth-century conditions in northwestern Anatolia, though, as 

Professor Wittek remarks, they raise some problems. One of these 

Problems is the identity of the ; another is the date of 

the capture of Gallipoli by the Osmanlis. On both of these points 

Professor Wittek disagrees with me and a careful scrutiny of his 

critique becomes necessary. 

Wittek identifies the xiovet; with the hodjas of Orhan’s court, 

by building a chain of derivatives that leads him from (d) 

to (6) which to him is the singulär of xtovsQ, Here is the 

Chain : or (®) > (^) > It 

(1) This article is based on research made possible by a grant from the 

American Council of Learned Societies, to which I express my sincere thanks. 

(2) Vol. XXI (1951), Fase. 2, pp. 421-423. 
(3) Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica^ II, Sprachreste der TürkenvÖlker in 

den byzantinischen Quellen (Budapest, 1943), p. 289, (d). 

(4) The plural ;foyy«d(5eg, ;foyytddcüt', but not the singulär, occurs in a 

sixteenth-century chronicle, Sp. Lampros, Bgaxsa XQovi^d, ed. K. I. Aman- 

Tos (Athens, 1932), N° 42. Cf. Moravcsik, op. cit, p. 289. Moravcsik does 

not mention the word ;ftcJvec. 

Btzantion XXII. — 20. 
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must be observed that from the phonetic point of view it is by 

no means easy to justify all of these changes, which are rendered 

even more improbable by the fact that %6x^ag (and the variants 

and pL xor^^ddsq) have been current, naturalized 

words in demotic Greek throughout the late medieval period (^). 

That the word hoga (Turkish spelling, hoca) had firmly and com- 

fortably settled in Greek is proven by the existence of the family 

name Xor^äq^ a certain BaoiXeiog Xor^äg being mentioned by 

Nicetas Choniates (2), which leads us well into the twelfth Century. 

The spelling resulted from an attempt to guide the Greek 

Speaker to pronounce a di-sound, or at any rate a sound as near 

to the Turkish ^ as possible, in the same way as, in later years, 

pasa was usually jtaaiäg. Wittek brings in the extremely rare 

variant xoyyiag, which, though «precious», as he says, in his 

demonstration, is nonetheless a product of the archaic-minded 

pedants who wanted at all costs to avoid the <( vulgär» or « bar- 

barian » di-sound and to obliterate the unclassical rC even from 

orthography (3). It is significant that the chronicler who used 

this form of the Word feit the need of inserting a definition {ol 

Xoyyiddeg, tjrot oi TigoBarot rwv ygafifiarscov rmv ^AyaQTjvcöv) (^), 

which would not have been the case if the word had been in current 

use. Being a stranger to the speech of the people, the ;^oyyiac is 

also linguistically sterile and stagnant. A rare word of this sort 

does not, as a rule, undergo phonetic changes, any more than it 

produces derivatives. It is therefore out of the question that it 

should beget In Greek phonetics, moreover, 

Xo does not become and vtag {nas) does not become vag (®). 

Had itself been a genuine, and not a coined word in Greek, 

an offspring of the « more than 250 years of intimate contact 

between Christians and Moslems, » to use the expression of Pro¬ 

fessor Wittek, the question would then arise to what extent it 

(1) M. TRiANTAPliVLtiDEs, t)ie Lehnworter der mitielgriechischen Vulgärtiteraiur 

(Strassburg, 1909), p. 149. 

(2) Bonn ed., p. 553. 

(3) Cf. Kagayylag for KagarCag. Moravcsik, op. cit., p. 41. This point 

was suggested to me by Prof. D. J. Georgacas, to whom I am indefated for 

reading the entire manuscript and making valuable comments. 

(4) Lampros, Bgax^a XQOviHd, 42, 1. 149. 

(5) For this point, too, I am indebted to Professor Georgacas. 
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could produce But in Greek the change of d£ <i)|> d is 

unnatural. If it was not so, a word like güge (Turkish spelling 

cöce, ‘ dwarf *) would become yyiovyyi^^ and finally viovvieg, 

Consequently, the etymological chain built up by Professor Wittek 

falls to pieces because whatever lies between xor^ag (or 

and is either • artificial or totally hypothetical. 

We must therefore seek the derivation of elsewhere. 

After weighing all the possibilities carefully, I do not hesitate to 

reaffirm my belief that it signifies the Akhis. The plural Akhiyan (^) 

was corrupted into which was easily taken for a Greek 

singulär and led to the formation of the plural True, 

Akhiyan usually denotes the Akhi community as a whole, but 

this is not always the case. It is perfectly conceivable that it 

should also be used to designate a group of ihdivid'uals, represent- 

ative of or belonging to the Brotherhood. In the Greek texts 

the term refers to a particular group, as, for example, in 

the disputation. 

Du Gange, who did not know the Akhis, in his Glossarium ad 

Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis (c. 1752) attributed to 

the a meaning that was more or less apparent from the 

context — viz., legis doctor apud Persas seu Turcas. He had come 

across this word in Palamas’ epistle to the Thessalonians and in 

the above-mentioned dialexis (Index Auctorum, c. 27). A Con¬ 

temporary of Palamas, George Chrysokokkes, used the word ;^to- 

vdöf^g (Ind. Auct., c. 26), and Du Gange included it in his dictionary, 

with xf'Oveg as plural. Xiovddrjg is obviously an archaism, influenced 

by the instance of ""AoxX-ymog - ^AaxXrjTtidSrjg. The plural of (J) 

Xiovddtjg should, of course, be (ot) ;i;tovddaG but the singulär of 

(of) j^toVe^ normally cannot be (o) for then the word would 

be transformed into a first declension noun of the ac-type (plural 

-at). In the epistle the word occurs in the accusative plural (toifg 

Xtdvag), but in the disputation we have the nominative plural (of 

(1) The Persian plural might, indeed, appear to be «bookish» among the 

AnatoUan Turks, as "Wittek suggests, but the educated men were eonversant 

with Persian terms, even in the formative years of the empire, partly because 

of the Immigration of theologians from the Iranian plateau to Asia Minor 

and partly because of the Turco-Persian poUtical tradition that went back 

to the early Seldjuks. See F. Babinoer, Der Islam in Kleinasien, Zeitschrift 

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Neue Folge, I (1922), 129,133,139. 
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Xioveq), It is clear, therefore, that the word was used as a third 

declension noun of the -c6v, -ovoq dass. Accordingly, Wittek’s 

hypothesis that the singulär was (d) ;^£drac must be abandoned, 

since neither Taronites nor Palamas would have permitted themselves 

to go wrong in the matter of dedension endings, both men being 

competent and consistent purists. Palamas had no occasion to use 

the singulär in his writings, but had he done so, there is no doubt 

that he would have employed the form (d) 

That Palamas was not sure whether his readers understood 

exactly who the ;f£dreg were, is revealed by the appositive phrase 

—«men who have thought of nothing except blasphemy and 

shameJessness towards our Lord Jesus Christ, the Son of God » (^) — 

which, as it were, takes the place of a definition. Thus, neither the 

extant form of the word (xiövsg) can be regarded as readily intel- 

ligible to fourteenth-century Greeks. It must have been an ex- 

tremely rare word, and, furthermore, it could not have been a 

derivative of ;^dyy£ag, as we have already explained. We are, 

consequently, obliged to condude that the Turkish ho^a could not 

be anything but ;^dTCcEC (or ;^dTCta^ and xor^äg) in Greek and that 

the of Gregory Palamas were a badly damaged, yet con- 

vincing, Greek rendition of the akhiyan, through the interim stage 

of 

Are there any obstacles to the acceptance of this derivation for 

the ;^£dv£^? Wittek wonders what the Akhis, « chiefly merchants 

and craftsmen,» should be doing in Orhan’s summer camp. His 

scepticism appears to be unwairanted after a careful examination 

of the text and in the light of other available sources of informa- 

tion. In the first place, there is nothing in the epistle to suggest 

that they lived in the same mountain-retreat with the sultan. On 

the contrary, the words TtefMuei fieraöxsKXoixsvog indicate that 

the sultan’s messenger had to travel a certain distance to reach 

them. They came to the « neighboring town, which was inhabited 

by Christian Romans [i.e. Greeks] since a long time and in which 

there was a house for the imperial ambassadors»(3). How many 

the Akhis were, we are not told. But the assemblage, according 

(1) Neog ^EXXfiVOfJtviqfuxiV, XVI, 14; Spt>culum, XXVI, 107. 

(2) Neog XVI, 14. 

(3) Ibid., p. 13; Speculum, XXVI, 107. 
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to the account of the eye-witness and recorder Taronites, Orhan’s 

physician, consisted not only of but of many dignitaries, 

Balaban being the most prominent of the Company {äQxovraz 

O'öx öKiyovg xal riva IlaXandvriv XeyöjLievov) (*■). Orhan himself 

did not attend the disputation. For, had he been there, his pre- 

sence would have been noted from the very beginning by Taro- 

nites and Palamas. Moreover, in the resume we are informed that 

when one of the Turks struck the archbishop in the eye, at the 

end of the dialexis,«the others reprimanded him severely and took 

him before the emir. ^ (^) Therefore, the emir (Orhan) was not 

there at the close of the meeting either. It is probable that the 

Christian town was deliberately chosen as the scene of the dispu¬ 

tation in Order to impress the Byzantine ambassadors, who resided 

there, by demonstrating the inferiority of the Christian religion, 

represented, as it was, by the leading Greek theologian, who was 

then at the mercy of the Turks. 

The Ottoman Empire found faithful supporters in the ranks of 

the Akhis, who were good Turks and dynamic Moslems. When we 

recall that Osman was closely connected with Akhi Hasan and 

Akhi Shemseddin, (^) it is not at all surprising to find Akhis within 

easy reach of Orhan’s summer camp in 1355. From Ibn Battuta 

we learn that the Akhis were in contact with the Turkish rulers 

all over Anatolia, (^) and it is equally clear from the same source 

that the Brethren were very significant as a militant religious 

Society (®). 

(1) XV, 241 ; Speculum, XXVI, 108. 

(2) XV, 246 ; Speculum, XXVI, 108. 

(3) Asikpasazade, Istanbul ed., p. 28, 1. 13 ; p. 29, 1. 9 ; p. 34,1. 12; Nesri, 

Franz Taeschner's ed. (Leipzig, 1951), I, p. 39, 1. 7 ; p. 42, 1. 21, Idris Bit- 

Lisi, in Josef von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches 

(Pest, 1827), I, 77, Cf. Friedrich Giese, Das Problem der Entstehung des Os¬ 

manischen Reiches, Zeitschrift für Semitistik, II (1924), 256-261. Giese exag- 

gerates the significance of the Akhis in the foundation of the Ottoman Empire, 

and so does Mehmet Fuat Köprülü, Les origines de VEmpire Ottoman (Paris, 

1935), p. 18. See G. Georgiades Arnakis, Ol 7iQä>roi ^Odcopavol (Athens, 1947), 

pp. 121-124. 

(4) Vogages d*Ibn Baioutah, ed. and trans. C. Defremery and B. Sangui- 

NETTi (Paris, 1877), II, 260, 261, 273, 281, 285, 317-322. See my article The 

Travels of Ibn Battuta in Asia Minor and the Condition of the Greek and Turkish 

Populations in the Fourteenth Century (in Greek), ’ETterrjQiQ ^Eraigeiag Bv- 

Cavriva)v Etzovöwv, XXII (1952), 135-149. 

(5) In a paper entitled The Futuwa Tradition Among Akhis^ Bektashis^ 
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Far more controversial than the Identification of the is 
the Problem of establishing the date of the fall of Gallipoli. Pro¬ 
fessor Wittek, like most writers of our time, (^) accepts the year 
1354, on the basis of a Greek chronicle written in 1391 It is 
a fairly detaiied and, on the whole, a dependable chronicle. It 
mentions the date of the earthquake that destroyed the walls of 
Gallipoli and paved the way for the Turkish conquest. The earth¬ 
quake, it says, occurred on 2 March 6862 (= A. D. 1354), « when 
even the walls of Kallioupolis and of the eitles beyond it feil down 
and they surrendered to the Turks, God knows as a result of what 

sins. » (®). 
The Palamas texts under discussion, however, offer sufficient 

evidence that a great earthquake preceded the surrender of Galli¬ 
poli in March 1355. The starting point of our computation is «the 
month of July, year 8 of the indiction [and] 6863 [of creation]» 
(= A. D. 1355), which is the date on which Gregory Palamas en- 
countered the xidveg, The date is given by Taronites at the end 
of his resume of the dialexis and it is difficult to imagine that he 
might have erred in both the year of the indiction and the year of 
creation. Adding up the days that Palamas spent in various towns 
and on[^the way (which, very fortunately, are mentioned in the 
epistle) and allowing for a fortnight between his appearance at 
Orhan's summer camp and the disputation, (^) we come to the 
conclusion that he was captured in the Dardanelles some day 

and Craftsmen as a Factor in the Establishment of the Ottoman Empire, read 
in the sixty-sixth annual meeting of the American Historical Association 
(New York, 1951), I had occasion to follow the development of Akhi ideology 
and its relationship with the beliefs and practices of the Bektashi dervishes 
and of the guilds in Turkey. American Historical Review, LVII (1952), 811. 

This paper, it is boped, will appear in the Journal of Near Eastern Studies, 
vol. XII. 

(1) Induding myself, Ol ^Odmpavol, p. 201, 
(2) Published by Joseph Müller, Byzantinische Analekten, Sitzungsberichte 

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse, 
IX (1852), 336-419. The date of writing appears on p. 391: « ex^vai o^v ol 

UaXaioXoyoi xrfV ßaaiXetav fiexQi r-yv ai^psQov, Özeeg eariv erog ^'«>90' 
(6899 = A. D. 1391). » 

(3) Jbid,, p. 392: * Sre nal xä xeixv ^axineaov rfjg KakXtovTtoÄecog xal 

XQ)V per' xai TtageSödijaav, olg xglpaaiv olde Osdg, rolg ^Ayagt^- 
voXg. > 

(4) See SpecvLlvm, XXVI, 111. 
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near the middle of March, 1355, and the earthquake had occurred 

a few days before, when he was at Tenedos 0, 

How can we reconcile the two sources ? Professor Wittek resorts 

to an oversimplification of the problem when he contends that the 

two documents « belong strictly together .... and the date which 

figures at the end of the dialexis (July, Ind. 8, A. M. 6863 [= A. D. 

1355] seems to he that of the epistle.(^))» Onemayargue that there 

is little likelihood that the date should not belong to the document 

that immediately precedes it and such an opinion is strengthened 

not only by the form of the chronological note, but also, and more 

convincingly so, by internal evidence. More specifically, from the 

last paragraphs of the epistle we draw the conclusion that there 

was a considerable lapse of time between Palamas’ arrival at 

Nicaea, which occurred in the same month of July, (®) and the 

writing of the letter (^). He must have come to Nicaea when 

July was drawing to a dose, as there had been several stops for 

him and a more leisurely way of travelling from Orhan’s summer 

resort to the old city by the lake (®). Hence, the lapse of days 

already referred to would compel us to look for a later date for 

the epistle (®). The logical conclusion, therefore, is that the dis- 

putation took place in July, 1355, and it follows that Gallipoli 

was captured in March of the same year. 

Perhaps the only explanation of the conflicting chronology of 

the fall of Gallipoli can be found in the Bulgarian chronicle of 

1561 C^), whose dates are often at variance with those of the other 

sources. It places the fall of Gallipoli in A. M. 6867 (= A. D. 1359), 

saying : « And three years after this [i. e, after the death of Stephen 

(1) Neog XVI, 8; Speculum, XXVI, 105. 

(2) JByzantion, XXI, 422, n. 1. 

(3) Neog^EUrjv.y XVI, 15; Speculum, XXVI, 109. 

(4) Particularly, p. 19: < dAA* iv ro&cotg öib^vOtj hot* ixeiV7]V 7]peQav 

6 Gi^XXoyog * rd ö* iv ratg eSfjg ygdq^etv 6 pev XayiGpog ideXec, ^ öi ovh 

iaxvei.» 

(5) Mog XVI, 14 ; Sreculum, XXVI, 109. 

(6) The entire period of his captivity did not last more than a year. Philo¬ 

theus, ^Eyxd>piov, Migne PG, CLI, c. 627 : « iviavrog oXog Tjvvazo »; cf. 

Gregory Papamichael, ^0**Aywg FQt]yÖQiog IlaXafiäg (Alexandria, 1911), pp. 

142, 144. 

(7) Published by Joan Bogdan, Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen 

Geschichtsschreibung, Archiv für Slavische Philologie, XIII (1891), 481-543. 
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Dusan, which according to this chronicler occurred in 6864 (= 

A. D. 1356)] and in the year 6867 from the creation of the world, 

the Turks came to Gallipoli and they became masters of the 

Straits; they took many territories to the west; and from this 

there arose trouble and great disorder and disaster to the Chris¬ 

tian lands; and there were also great earthquakes... » (i). The 

reference to earthquakes (rather than to one earthquake) may 

solve onr problem. It gives ample ground for the hypothesis that 

the Turkish conquest of Gallipoli was a gradual affair, which went 

through various stages, between earthquakes, outbreaks of civil 

war, and visitations of the black death, with the Greeks of the 

Chersonese resisting as much as they could, while the Ottoman 

Turks, already familiär with the Thracian terrain as allies of Canta- 

cuzenus, came from across the Straits with intermissions and with 

varying degrees of pressure. Cantacuzenus (^) mentions that the 

City was colonized by a Turkish population, including women and 

children — an event that might have extended over several months. 

Gregory Palamas provides us with a clue that the Situation in the 

Straits was still confused in the beginning of 1355, until Gallipoli 

feil (perhaps for the second time) in Orhan’s hands. The arch- 

bishop of Thessalonica was the first prominent Byzantine to witness 

the Turkish control of the Straits almost a hundred years before 

the fall of Constantinople. 

Kmsas City^ Missouri, G. Georgiades Arnakis. 

(1) Ibid,, p. 520. 

(2) Bonn ed., vol. III, p. 278. 
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IJintertt que presente la collection Sources Chretiennes pour le 

public savanf, et en particulier pour les byzantinistes, devient chaque 

jour plus evident, Nous sommes heureux de pouvoir reproduire ici 

la communication dans laquelle le P, Claude Mondesert, au IX^ 

Congres international d’Etudes byzantines^, a defini les tendances et 

expose le programme de cette vaste entreprise. 

J’aurais quelque scrupule ä occuper Tattention des membres de 

ce Congres dans une seance pleniere — et meme, ä vrai dire, pres- 

que la seule —, si le choix de ce moment avait en quelque fa^on 

dependu de moi. Mais ce sont les organisateurs eux-memes qui 

m’ont assigne cette place, ou plutöt — car il ne s’agit pas precise- 

ment de ma personne — qui ont juge d’un interet general pour 

les Byzantinistes Tinstrument de travail que peut ttre pour eux 

la Collection « Sources Chretiennes», dont j’ai ä vous parier main- 

tenant. 

Dejä, en 1948, au VII® Congres des fitudes Byzantines, a Bru¬ 

xelles, j’avais une tache analogue: il s’agissait alors de vous pre¬ 

senter une toute jeune entreprise, ä. Tage de la petite enfance. 

La Collection, ä ce moment-lä, avait juste cinq ans et eile grandis- 

sait Sans trop de peine, dans roptimisme d’un premier accueil tres 

favorable d’un public assez large. Mais eile cherchait encore sa 

voie. 

Aujourd’hui, en 1953, eile a accompli ses dix ans: comme pour 

les enfants de cet äge, on ne peut plus, ou on ne doit plus hesiter 

sur sa vraie physionomie et les traits essentiels qui constituent 

son caractere. 

J’ajouterai, ce qui n’est un mystere pour personne, qu’ayant eu 

ä affronter, comme tant d’autres publications, une forte crise fi- 

nanci^re dans les annees 49-52, eile a du s’examiner serieusement 

sur ses raisons de vivre et la possibilite meme de continuer ä exister. 

Si eile survit et meme se developpe, ce n’est pas, c’est trop evi¬ 

dent, parce que son editeur et ses directeurs se sont obstines a 

(1) S^anoes des sections r^unies, sainedi 18 avril (ä rUniversit^). 
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publier coüte que coüte et n’importe comment. Bien au contraire 

ont-ils cherche ä preciser le genre de Services qu’elle pouvait rendre 

et la qualite du public qu’elle pouvait interesser. Et vous devinez 

bien, Messieurs, que ce sont les lecteurs eux-memes ä qui eile etait 

utile et necessaire, qui lui ont permis de surmonter la crise. 

Ceci m’introduit ä la premiere partie de cette communication, 

qui sera consacree, si vous le voulez bien, ä un examen des carac- 

teristiques actuelles de la Collection —et je repondrai ainsi ä une 

question qu’on pose souvent. 

La seconde partie vous presentera les principales informations 

que vous attendez sur les volumes dejä sous presse ou en prepara- 

tion. 

L —Les caragteristiques actuelles de la Collection 

Ces caracteristiques ressortent nettement si Ton considere This- 

toire de ces dix annees de publication et l’evolution qu’elles ont 

permise. Evolution assez evidente, et que Ton ne saurait, je pense, 

reprocher ä une publication qui ne pouvait guere chercher up 

<( succes » de librairie, mais voulait avant tout servir les veritables 

interets de rhumanisme et la Conservation d’un patrimoine in- 

tellectuel et spirituel qui semble une donnee essentielle et fonda- 

mentale de la civilisation chretienne, si celle-ci n’est pas un mot. 

La conception initiale repondait donc avant tout au souci de 

faire connaitre au public cultive de langue fran^aise — donc ä un 

public assez considerable, ou, du moins on voulait le croire — les 

textes importants et significatifs de ceux qu’on appelle « Les Peres 

de rfiglise », grecs et latins, mais qu’en Occident au moins, il faut 

l’avouer, on ignorait de plus en plus, surtout les premiers. 

Avec la decadence des fitudes classiques, le temps n’est plus 

oü tout homme un peu lettre etait capable de lire, sinon dans le 

texte grec, du moins dans une traduction latine, les plus belles 

pages d’un S. Jean Chrysostome, d’un S. Basile, d’un S. Gregoire 

de Nazianze, d’un Cabasilas et de beaucoup d’autres... II s’agis- 

sait par consequent de renouer le fil, presque rompu, d’une tra- 

dition plus que millenaire qui avait assure la reelle continuite et 

meme la profonde unite d’un monde «culturel», si je puis dire, 

qui va des Grecs « classiques» ä ceux qui sont les maitres de la 

pensee contemporaine, en passant par les ecrivains chretiens des 

Premiers siecles et ceux du monde byzantin. 
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Toutefois—et je tieiis 4 le souligner—en visant un public 

ässez large —^ et ceci vous explique pourquoi la Collection a pu 

passer assez facilement du domaine de la haute vulgarisation ä 

celui, plus technique et plus scientifique, oü eile se situe mainte- 

nant —toutefois, dis-je, les initiateurs de ces publications s’etaient 

d’avance, dejä bien avant 1939, assure la collaboration d*un bon 

nombre de travailleurs competents, et tout en se donnant pour 

but surtout des editions d’un caractere religieux, humaniste et 

litteraire, voulaient neanmoins publier des traductions süres, dans 

le cadre d'une introduction et d’une annotation solides, au courant 

des recherches historiques et philologiques les plus recentes... 

Mais — il faut bien le reconnaitre — l’intention premiere qui 

cherchait Taudience d’un grand nombre de lecteurs — et aussi 

les conditions materielles de la publication des premiers volumes 

lances paradoxalement en pleine guerre — laisserent ou impose- 

rent ä la presentation de plusieurs de ces ouvrages ce caractere 

assez libre et quelque peu hesitant qui a fait souvent poser des 

questions sur les buts poursuivis par les directeurs de Tentreprise. 

C’est ainsi, par exemple, qu’on publia presque tous les premiers 

volumes sans le texte original, grec ou latin ; 

c'est ainsi qu’on supprima quelquefois, dans tel ou tel texte, des 

longueurs; 

c’est ainsi qu’on admit parfois des traductions trop larges ou 

trop faciles; 

et enfin qu’on ne s’astreignit pas toujours assez a fournir, dans 

les traductions ou dans les notes, tous ces renseignements d’ordre 

technique qui sont utiles pour l’etude rigoureuse d’un texte, a 

quelque point de vue qu’on l’envisage : historique, philologique, 

theologique,... 

Les Premiers volumes connurent un succes assez rapide et assez 

large: ce fut un heureux encouragement pour une initiative qui 

n’avait pas manque de prophetes de malheur! 

Mais un encouragement passager: il fallut bientöt se rendre 

compte que le public dit « cultive », ä qui Ton avait d’abord pense 

fournir un aliment intellectuel de bonne qualite — n’etait pas 

toujours pret ä goüter, encore moins ä assimiler des mets aussi 

substantiels ou trop nouveaux pour lui. 

Et ici se pose un problöme qu’il faudra bien resoudre: rendre 

au grand public cultive l’acces ä Thistoire des premiers siecles 

chrötiens et du monde byzantin, aux oeuvres des« Peres de Tfiglise » 
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et des ecrivains posterieurs... Cet int^ret que prendront ä les con- 

naitre un nombre plus considerable de lecteurs ne peut qu’etre 

utile au progres meme de vos etudes et de vos recherches les plus 

techniques... 

II devint bientöt evident que les lecteurs des volumes de <( Sources 

Chretiennes », ceux aussi ä qui ils etaient vraiment utiles, etaient 

les intellectuels qui travaillent dans les domaines de la theologie, 

de la Philosophie et de la litterature, et de Thistoire dans ses di¬ 

verses branches : art, archeologie, droit, institutions, etc... Ceux-lä 

ont besoin de connaitre et de consulter ces textes que Ton ne trouve 

que dans des collections rares, presque inaccessibles ä beaucoup 

et peu maniables soit materiellement soit intellectuellement — je 

veux dire par lä qu’elles presentent souvent un texte que rien 

n’eclaire, sauf un apparat critique assez austere et peu expansif, 

et qui, excepte le cas de specialistes tres peu nombreux, ne peut 

devenir intelligible ä la plupart qu’avec Taide de beaucoup de 

notes, d’un index particulier et meme finalement d’une bonne 

traduction. 

Et c’est ce qui nous a finalement dicte les principes que nous 

tächons de rendre vraiment efficaces dans la preparation et la 

publication des volumes de « Sources Chretiennes ». — Je les önu- 

mere brievement, puisque ces principes constituent les caracteris- 

tiques memes de la Collection que je me propose de definir devant 

vous: 

lo — Les Oeuvres publiees le sont dans leur integralite, au moins 

celle qui est jugöe authentique. 

2^ — On donne, en regle generale, le texte original de Toeuvre, 

quand il s’agit du latin ou du grec, et dans la meilleure edition 

connue. Ce qui n’exclut pas qu’on puisse parfois Tameliorer et 

meme etablir un texte critique tout nouveau. Je vous dirai meme 

tout a Theure que ce cas va peut-etre devenir de plus en plus fre¬ 

quent. 

3*^ — La traduction, nouvelle aussi, s’efforce d’etre ä la fois 

aussi exacte et litteraire que possible. 

40 — Tout ce qui peut aider ä Tintelligence de Touvrage et fa- 

ciliter ensuite le travail personnel est assure soit par une intro- 

duction, soit par des notes, soit enfin par des index (index de mots, 

de citations, de noms propres, d’idöes). 
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Je serais heureux, Messieurs, si, dans un instant ou plus tard, 

vos questions ou vos remarques pouvaient nous aider ä mieux 

vous rendre Service dans quelque domaine que vous travailliez. 

II. - VoLUMES PARUS ET VOLUMES EN PREPARATION 

Je passe ä la seconde partie de cette communication et j’en 

viens aux informations que vous attendez : ce qui a paru ; ce qui 

est <{ SOUS presse »; ce qui paraitra prochainement; et enfin ce qui 

est en preparation. 

A) Ce qni a paru n-’a pas besoin qu’on en dise beaucoup de mots ; 

depuis decembre 1942, trente-dnq volumes et deux rejeditions. — 

Vous en trouverez le detail dans la liste mise ä votre disposition 

pres du Secretariat. 

B) Ce qui est« sous presse 

1) D’abord — et le voIume est peut-etre maintenant « sorti» — : 

« HomHies Pascales », dites du Pseudo-Chrysostome, tome II, par 

M. Nautin. — Si Ton peut n’etre pas convaincu par Tediteur de 

ces textes des attributions d’auteur qu’il defend, on peut du moins 

se feliciter d’avoir enfin un texte critique de ces Homelies, si im¬ 

portantes pour Thistoire religieuse. Le manuscrit qui doit pre¬ 

senter la derniere Homelie est dejä pret et paraitra Tan prochain. 

2) Clement d’Alexandrie : « Stromate II», prepare en etroite 

collaboration avec le R. P. Camelot. — On trouvera dans ces 

pages, parmi beaucoup d’autres idees, une Sorte de theorie et d’ana- 

lyse philosophique de la foi chretienne qui n’a pas ete sans in- 

fluence sur la theologie alexandrine posterieure, et par suite sur 

toute la spiritualite byzantine. (J’ajoute, ä ce propos, que la tra- 

duction des Stromates III, IV et V, de meme que celle du PMagogue, 

du Quis Dives Salvetur'^y et des Fragmenta et Eclogae propheticae, 

est achevee et que ces livres paraitront successivement). 

3) Origene : «Homelies sur le Cantique». — Dom Olivier Rous¬ 

seau, de l’Abbaye de Chevetogne, presentera, avec leur texte latin, 

ces deux homelies si importantes pour Thistoire de la spiritualite 

grecque, et de Texegese de ce livre mysterieux de TAncien Testa¬ 

ment. 
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C) Publications prochaines: 

1) Lactance : « De Mortibus Persecutomm». — L’etude de cet 

ouvrage, entreprise au Seminaire byzantin de M. H. Gregoire, sur 

SOU initiative et sous sa direction, a ete finalement prise en Charge 

et sera presentee par M. Jacques Moreau, professeur ä l’Universite 

de la Sarre. — Un premier volume contiendra Tintroduction, le 

texte critique et la traduction, et un second volume presentera, 

apres une Bibliographie quasi-exhaustive, sous la forme d’un Com- 

mentaire, Texamen detaille des multiples questions soulevees ä pro- 

pos de ces pages, tant du point de vue philologique et litteraire 

que du point de vue historique. 

2) Eusebe de Cesaree :« Histoire Ecclesiastique )>, tome^II —par 

G. Bardy. — Le premier volume a rencontre un accueil si favorable 

que nous avons häte de publier les deux suivants. Si nous tardons 

un peu pour Timpatience des lecteurs, c’est que la mise au point 

d’un pareil texte, meme d’une simple traduction et de la seule an- 

notation essentielle, requiert infiniment de travail et de soin. 

D) Volumes en preparation, 

Ils deviennent presque chaque jour plus nombreux et nous avons 

assez souvent le plaisir de nous voir proposer d’excellents travaux 

et d’interessants projets. 

Dans cette categorie, je ne puis tout enumerer, mais je dois vous 

signaler au moins quelques-uns des volumes sinon acheves, du 

moins tres avances. 

A uteur s gr ecs 

D’abord trois ouvrages quasi-anongmes : 

1) Le Pasteur d'Hermas, avec un texte mis ä jour d’apr^s les 

derniers fragments trouves sur papyrus et les derni^res recherches 

concemant le texte ou son interpretation. 

2) La Lettre d'Aristie : texte critique avec une etude tres poussee 

du vocabulaire. 

3) Hisioire Lausiaque. Vous savez les recherches et les decou- 

vertes faites ä ce sujet par M. le Chanoine Draguet. Ces decouver- 

tes provoqueront peut-etre des discussions, mais le nom seul de 

Tediteur de ce texte assure ä cette future edition le plus grand 
interM. 
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Puis, par ordre alphabetique : 

4) Une traduction et une etude des deux Apologies de saint 

Athanase (de fuga et ad Constantium), 

5) Traduction, avec un nouveau texte critique, des Homelies 

morales de saint Basile. 

6) Une nouvelle edition, avec un texte grec au moins ameliore, 

de VExplication de la Divine Liturgie, de Cabasilas, par le R. P. 

Salaville. 

7) Traite de VOraison en esprit et en verite, de saint Cyrille 

d’Alexandrie, avec un texte ameliore, 

8) De saint Cyrille de Jerusalem, M, Chirat m’a recemment 

renouvele Tassurance que nous aurions bientöt son edition et sa 

traduction des Catecheses. 

9) Une seconde edition, cette fois avec le texte grec et meme 

un nouveau texte critique, des Cent chapitres sur la perfection 

spirituelle, de Diadoque de Photige, par le R. P. E. des Places. 

10) De Didyme, nous avons dejä en manuscrit le Traiti da 

Saint-Esprit, et nous aurons, d’ici deux ou trois ans, quand le 

long travail de dechiffrement et de traduction d’apres les papyri 

de Toura sera acheve, le Commentaire zur Zacharie, täche dont 

s'occupe le R. P. Doutreleau, au Caire. 

11) D’fivAGRE, M. et M“® Guillaumont nous font entrevoir 

Tachevement prochain d’une excellente edition des Centuries gnos- 

tiques, 

12) Les Poemes de saint Gregoire de Nazianze. 

13) De saint Irenee, nous pourrons, je Tespere, publier, avant 

un an, une nouvelle traduction qui vient d’etre achevee sur Tar- 

menien, de la Demonstration £vangüique, — Et le R. P, Sagnard 

poursuit avec ardeur la preparation du prochain volume du Contra 

haereses, c’est-ä-dire du Livre IV, 

14) Pour saint Jean Damasgene, une traduction est en train 

de son Ileql ehc6v(nv, 

15) De saint Jean Chrysostome, la Collection espere donner, 

outre plusieurs petits traites sur un texte critique nouveau, une 

edition des quatre Homelies baptismales, encore jamais editees 

toutes ensemble, ni traduites, publiees en 1909 ä St-Petersbourg, 

dans un volume devenu extremement rare, par Papadopoulos- 
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Kerameus. Seulement il faut dire que Tinteret de cette edition 

depend en partie de la possibilite que nous aurons d’obtenir la 

Photographie des deux seuls manuscrits qui existent de ce texte 

et qui se trouvent en U.R.S.S. 

16) Pour Nicetas Stethatos, nous pouvons envisager une edi¬ 

tion critique de toute Toeuvre. 

17) Pour Origene, le travail est deja fort avance de plusieurs 

des ouvrages pas encore publies dans la Collection, notamment du 

Contre Gehe, Par ailleurs, nous avons un manuscrit acheve des 

Homüies sur Josue et un autre qui peut etre rapidement mis au 

point des Homüies sur le Levitique, 

18) Une edition critique des Hymnes de Symeon le nouveau 

THEOLOGIEN, prcparce au Caire : tous les principaux manuscrits ont 

ete collationnes. 

19) De Theodoret, plusieurs editions et traites en preparation, 

notamment la Therapeutique des Grecs et un premier lot de ses 

LettreSy celui de la Collection de Sakkelion: un nouvel examen des 

manuscrits Patmos 706 a permis d’ameliorer le texte etabli par Sak¬ 

kelion. Viendront ensuite les 147 lettres de la Collection Sirmond. 

En terminant cette serie grecque, je Signale encore deux noms 

importants dont s’enrichira probablement la liste de la Collection : 

Theodore le Studite et Barsanuphe. 

Dans la s erie lat ine 

1) De saint Ambroise, les Homelies sur saint Luc et VHexaemeron. 

Ce dernier texte est prepare par MM. Palanque et Pierre Fahre. 

2) Les Collationes de Cassien. 

3) Les Oeuvres de saint Cesaire d’Arles —traduction appuyee 

par une etude minutieuse du vocabulaire. 

4) Plusieurs petits traites de saint Cyprien. 

5) Commentaire sur saint Matthieüy de saint Hilaire de Poi- 

TiERS, base sur une etude de sa methode exegetique. 

6) fitude critique du texte, traduction et commentaire du fa- 

meux livre de Marius Victorinus, Contre les Ariens, texte tres 

difficile et pourtant Capital. Travail dirige par le R. P. Paul Henry. 

7) Plusieurs traites de Tertulhen. 

♦ 
♦ * 
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Voilä, Messieurs, ce que vous offre dejä et voilä aussi un aper^u 

de ce que vous promet la Collection Soarces Chretiennes, Si j’en 

- parle avec assurance, c’est que votre accueil bienveillant justifie 

dejä depuis plusieurs annees l’existence et Tavenir de ses publica- 

tions. G’est aussi parce que cette Collection est l’oeuvre, et ne peut 

etre que Toeuvre de nombreux auteurs: quelques-uns de ces au- 

teurs sont ici et les autres sont vos collegues et vos amis, dans vos 

Universites et Instituts, et dans plusieurs de vos pays. 

Cette collaboration, dejä importante, doit encore s’etendre et si 

eile peut compter toujours plus sur votre Science et vos diverses 

competences, ce sera tout profit pour la connaissance de cette 

civilisation byzantine dont les auteurs chretiens — les grecs sur- 

tout — ont ete les inspirateurs et les animateurs; cette civilisa¬ 

tion byzantine qui a regu d’eux cet elan spirituel que nous retrou- 

vons dans ses institutions, dans son histoire, dans son art et dans 

ses monuments, et qui nous erneut encore plus vivement quand 

nous le communiquent, comme cela est arrive dans ce Congres, 

Tarne vivante de ce pays et les Grecs d’aujourd'hui. 

Thessalonique, 18 avril 1953. Claude Mondesert, S, I. 

Byzantion XXII. — 21. 
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DANS LA PREMIERE MOITIE DU XIV« SIEGLE O 

Nous sommes heuretix de pouvoir publier la brillante communica- 
tion de M. F, Thiriet, qui nous montre quelle lumiere les archives 
italiennes peuvent projeter sur les realites economiques de la vie de 
Vanpire byzantin au XIV^ siede, et nous felicitons M. Paul Lemerle 
d^avoir inspiri ces ficondes recherches. 

Les deliberations du Grand Conseil et du Senat de Venise rev^ent 

certains aspects de l’activite venitienne ä Thessalonique. La Po¬ 

sition de la eite au croisement des grandes voies Nord-Sud et 

Ouest-Est, rimportance du port expliquent Tinteret venitien, qui 

ne s’est jamais dementi. Installes ä Thessalonique ä la fin du 

XIII® siede, les Venitiens virent leurs positions reconnues solennelle- 

ment par les chrysobulles de 1277 et de 1285 (2) et les rubriques 

des Premiers registres des Misti (®) font quelques allusions ä des 

voyages de navires venitiens vers le grand port macedonien et ä la 

presence d’un representant venitien. Mais les mauvaises relations 

entre Venise, longtemps attachee ä Falliance angevine qui pouvait 

permettre de reconstituer l’Empire latin, et les empereurs Mi¬ 

chel VIII et Andronic II, assez naturellement portes vers Genes, 

empechdent jusqu’au lendemain de la paix vendo-grecque de 1303 

rorganisation et le developpement du comptoir, II prit au con- 

(1) Communication pr^sent^e au Congr^s de Thessalonique, le 14 avril 1953. 

(2) La tr§ve du 18 juin 1265 donnait d§j4 aux Venitiens un quartier k Thes¬ 

salonique et un petit Etablissement k finos (Tafel-Thomas, III, 66-77); les 

chrysobulles du 19 mars 1277 et du 15 juin 1285 confirmErent ces dispositions 

(Miklosich-MüUer, III, 84-96). Aussi Tafrali, Thess. au XIsiäcle^ Paris, 

1913, 245-246. 
(3) Les reg. I-XIV sont en effet perdus, mais il reste les rubriques publiEes 

par G. Giomo, Habriche dei libri perduti dei Misti, Venezia, 1887. Ces rubri¬ 

ques prEsentent TinconvEnient de ne pas fournir la date prEcise des dElibEra- 

tions. 
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traire tout son essor dans la premiere moitie du xiv® siede, pour 

conserver ensuite une importante fonction dans le Systeme com- 

mercial venitien, dant un des grands points d’approvisionnement 

du ble de la Romanie. 

1) Les condifions generales, — La paix conclue par Venise avec 

Andronic II en 1303 (i) n'a cependant pas retabli immediatemeat 

des conditions pleinement favorables au commerce venitien. II 

est significatif a cet egard de ne trouver aucune mention de Thes- 

salonique dans les premieres annees du siede : rien dans les notaires 

de Candie, rien dans les Misti, sauf un ordre interdisant precise- 

ment aux marchands venitiens de se rendre ä Thessalonique (vers 

1308) 0, rien non plus dans les livres du Grand Conseil intitules 

Clericus-Civicus et Presbiter (1300-1315) (^). II parait donc evi¬ 

dent que, depuis le debut de la 2® guerre veneto-genoise en 1294, 

les Venitiens, aux prises avec les Byzantins jusqu’en 1302, contra¬ 

ries ensuite par Texpedition des Catalans, ont recherche ailleurs 

un commerce plus tranquille; le ble en particulier etait alors Im¬ 

porte de Crete, frequemment mentionnee dans les deliberations du 

Grand Conseil. 

La treve de 12 ans, signee le 11 novembre 1310 (^), et surtout la 

paix realisee avec les Catalans du Buche d’Athenes en 1319 per- 

mirent au comptoir venitien de connaitre une plus grande pros- 

perite. Encore faut-il faire la part des tracasseries des autorites 

imperiales, qui, aux dires des Venitiens, favorisaient ä Thessalonique 

comme ä Constantinople les Genois et les autres concurrents occi- 

dentaux; la lettre adressee par le Baile Marco Minotto en 1320 

expose ainsi les nombreux sevices subis par ses compatriotes ä 

Thessalonique et ä Enos: on leur interdit meme d’exporter des 

legumes, bien qu'ils acceptent de payer le comercium (®). Les an- 

(1) Le 7 raars 1303 furent confirm^es les clauses de la tröve du 4 octobre 1302 

(Dipl, Ven.-Levantinum, I, 12-16). 

(2) Non possit iri Thessalonicam nec intra Avedum vel ad mare maius quous- 

que non erit datus ordo, pena 25 pro centenario (Giomo, op. cit,, 237). 

(3) Ou trouve seulement des r^ferences ä Constantinople, la premiere le 

10 septembre 1310 ä propos d'un vaisseau de Nicolas Soranzo qui rapporte 

du bl6 de CP (Presbiter, ff, Sl^-82), 

(4) Dipl. Ven.-Levant., I, 82-85. 

(5) Comm., II, 107 ; Regesti Predelli n® 209 et Dipl., 164-168. Le consul 

venitien de Salonique Marco Celsi fait echo ä Minotto, ihid., 134. 
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nees 1319-1322 virent se succeder les recriminations reciproques, 

mais la treve de 1324 donna sur Tessentiel satisfaction aux Yeni- 

tiens (1). L’activite venitienne connut alors ä Thessalonique sa 

Periode la plus favorable. L’amelioration des relations entre Venise 

et l’Empire byzantin au temps d’Andronic III favorisa beaucoup 

les operations commerciales des sujets venitiens. Sans avoir l’im- 

portance de Constantinople, Thessalonique devint alors un des 

centres les plus actifs de la Romanie greco-venitienne; ni la revo- 

lution des Zelotes, ni la guerre civile entre Jean V Paleologue et 

Jean VI Gantacuzene, ni les efforts de Dusan n’ont interrompu le 

trafic et cette continuite merite d’etre soulignee. 

2) Organisation du comptoir, — II laut cependant convenir que 

Salonique n’eut jamais pour les Venitiens une importance vrai- 

ment exceptionnelle. De fait, la petite colonie etait placee sous la 

juridiction d'un simple consul, comme les places commerciales de 

Romanie d’Arta et de Clarentza. Ce consul avait la tutelle des 

interets economiques venitiens ä Thessalonique et en Macedoine 

et il dependait du Baile de Constantinople. Les deliberations du 

Grand Conseil montrent que le consul de Thessalonique n’est pas 

un tres haut magistrat de la Commune de Venise: en premier lieu, 

il n’est pas elu, mais choisi per gratiam, c’est-ä-dire que le Grand 

Conseil confere le consulat de Thessalonique ä celui qui le demande. 

Le plus souvent, le consul venitien est donc un marchand venitien 

de la ville m^me ou il y possede d’importanls interets; le salaire 

qu’il regoit est faible et le Grand Conseil lui permet en revanche 

de pratiquer le commerce (facere de mercationibus). Faire du com¬ 

merce etait en general interdit aux magistrats venitiens de Ro¬ 

manie pour des raisons evidentes et il semble d’apres Texemple de 

Thessalonique qu’il s’agissait lä d’une sage precaution. 

En effet, la licence accordee aux consuls venitiens faisait d’eux 

des negociants comme les autres, superieurs meme, puisqu’ils 

pouvaient profiter de leurs fonctions pour couvrir certaines prati- 

ques et accroitre leurs affaires. Le cas du consul Emmanuel Ma- 

zamara est significatif: il avait subi d’importants dommages alors 

qu’il exer^ait le consulat ä Thessalonique vers 1313-1314 (le texte 

du Grand Conseil parle de 700 hyperperes), mais il ne se decoura- 

geait pas, puisqu’on le voit reclamer et obtenir le consulat du petit 

(1) Miklosich-Müll^r, JII, tOO-105; DipL, 200-203. 



326 r. THIRIKT 

port d’finos le 29 mai 1315. Aucun salaire n’est prevu en sa fa- 

veur, la decision du Grand Conseil laissant entrevoir les grandes 

possibilites economiques que le consulat d’Enos ouvre ä son nou¬ 

veau titulaire (i). II est donc evident que les consuls se livraient 

ä des abus, que les autorites venitiennes songerent ä limiter. En 

1316, le Grand Conseil retire au nouveau consul Marco Celsi (1316- 

1318) rutilitas meri olei, les marches realises par Celsi ayant eu des 

resultats generalement malheureux (^). Nouveau progres en 1318, 

le Grand Conseil attribuant ä Giuliano Zancarolo un salaire de 

50 livres par an et les revenus des maisons de la communaute veni- 

tienne, mais Zancarolo peut se livrer au commerce (^). La propo- 

sition d’interdire toute pratique commerciale aux consuls de Thes- 

salonique fut cependant presentee au Senat vers 1324, mais sans 

succes (^). Jamais, on le voit, Torganisation du comptoir venitien 

n’a ete tres poussee; les quelques efforts tentes en 1315-1325 pour 

faire du consul un veritable magistrat de la Commune de Yenise, 

soumis aux obligations de sa commissio, n’ont pas abouti. Ils pa- 

raissent cependant avoir ete les seuls, car on ne trouve plus dans 

les registres du Senat ou du Grand Conseil de references ä ce sujet. 

On jugeait ä Yenise que le comptoir de Thessalonique etait d’im- 

portance secondaire et on refusait de faire pour lui des frais trop 

(1) Quod fiat gratia Emanuelo Mazamara quod^ propter damniim quod rece- 

pit per derobationem sibi factam per Salonicos de yppris ultra 700, ut dicitur, 

cum existeret ibi consul in Salonicho, sit consul civitatis Enno^ que civitas est 

juxta Salonicum, et hoc sine aliquo salario, quia propter consulafum credit recii- 

perare de hiis que emisit. {Maggior Consilio^ reg. Clericus^ f. 3 : 29 mai 1315). 

(2) Quod fiat gratia nobili oiro Marco Celsi, quod habeat consulatnm Salonichii 

per duos annos, finito et completo termino illius consulis, qui est ibi, cum ista 

conditione, quod non habeat utilitatem meri olei, quam olii consules habuerunt, 

cum ipse de mercationibus per eum oUm factis multum passus sit incommodi et 

sinistri (ibid. f. 51^: 8 aoüt 1316). 

(3) Jtem,., viro Juliano Zancharolo quondam domini Nicholai sancte Marine, 

auod ipse sit consul in Thessalonica per 2 annos tantummodo, cum affictu domo- 

ivm ct cum libris 50 pro salario in anno, ista conditione apposita quod teneatur 

rt dehrai procurcrc et fcccre diligenter ibi facta Venetorum et nostrorum fidelium, 

ncn pcssendo propterea ullo modo vel ingenio accipere ullum arboraticum nec 

aliquid aliud per se vel per alium, nec donum vel presens, quam gratiam facimus 

ei, quia multum erit ibi utilis propter hngucm grecam quam novit.., {ibid., 

t. 147 : 29 avril 1318). On notera les precautions pnses, qui n'interdisent pas 

absolument tout commerce au consul. 

(4) Cum poneretur pars de addendo salariiim consuli Thesalonice et non posset 

exercere mercationes, capta fuit pars de stando firmos. GiOMo, op. cit , 8. 
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eleves, notamment en donnant au consul un salaire comparable 

a ceux des consuls de la Tana ou d’AIexandrie. 

Les documents venitiens ne fournissent pas davantage de ren- 

seignements sur Timportance de la communaute venitienne. On 

sait toutefois que le consul disposait de maisons, dont la plupart 

etaient louees aux marchands venitiens de Thessalonique (^) ;Ia com- 

munaute avait aussi une eglise comme Tattestent les discussions 

de 1322 ä propos du renouvellement de la treve veneto-by2antine(®). 

II reste que tous nos renseignements prouvent l’existence de nom- 

breux Venitiens ä Thessalonique, certainement presque tous mar¬ 

chands Venus des territoires venitiens de Romanie, Negrepont et 

Crete surtout (les Zancarolo sont des Venitiens de Candie), plus 

que de Venise meme. Si nous connaissons relativement peu de 

noms, nous pouvons reconstituer assez bien leur röle et Timpor- 

tance du trafic venitien a Thessalonique dans la premi^re moitie 

du XIV® si^cle. 

3) Thessalonique, centre d’affaires venitien, — La position meme 

de la ville explique sa relative importance pour les Venitiens. Si 

Thessalonique constitue une etape essentielle de la grande voie de 

terre qui portait les courriers venitiens de Raguse, eite alors sous 

la dependance de Venise, ä Constantinople (®), eile n’est pas, en 

effet, sur la route directe suivie par les galees marchandes de Ro¬ 

manie. Les ordres delivres annuellement par le Senat pour Tar- 

mement de ces galees prouvent que leur itineraire passait par Co- 

ron et Negrepont, pour se diriger ensuite vers les Dardanelles; 

encore Negrepont n’etait-elle le plus souvent touchee qu’une seule 

fois. Or, les galees nolisees par les Patriciens de Venise, si eiles ne 

sont pas tres nombreuses (au plus 10), ont le monopole des trans- 

(1) Supra, Aussi cette d^cision du S6nat en 1327 : scribafur Bailo et Consi- 

liariis CP quod procurent obtinere satisfactionem pro domibus non datis JVico/o 

Celsi consuli in Salonichio et quod eas habeat. Giomo, 85. 

(2) Les Sages d6sign^s par le S6nat pour studier les conditions de la trßve 

r^clament aux Byzantins le retour de T^glise et des maisons ä la communaute 

venitienne de Thessalonique. Cominem., 11, f. 119; Diplom., I, 188. 

(3) Par exemple Miltin, courrier de Raguse, est Charge en avril 1340 de 

porter des lettres au consul Francesco Suriano (A. Rag. Div. not., 6, f. 112) 

Voir ä ce sujet B. KrekkS, Le Service de courriers de Raguse ä CP et Salonique 

dans la premitre moitie da XIV^ sitcle, dans Zbornik Radova de TAcad^mie 

Serbe des Sciences, t. XXI (= Vizaptolo^ki Institut, t. I), 1952, p. 113-119 

(eq Serbe, r^sume en italjen). 
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ports les plus precieux (epices, or et argent, pierres precieuses, bois 

rares, soieries et toiles particulierement appreciees); c’est dire que 

si elles ne vont pas ä Thessalonique, c’est que rien de bien precieux 

ne les y attend. 

Le trafic avec le port macedonien etait donc laisse aux navires 

des particuliers, dits aussi navires desarmes (navigia disarmatd), 

qui n’etaient pas soumis ä des obligations aussi strictes que les 

galees des mudae, Ils pouvaient suivre l’itineraire qui paraissait 

le plus avantageux aux capitaines et aux marchands; en revan- 

che, ils ne transportaient que des marchandises de moindre prix, 

comme les cereales, la cire, les peaux, les bois de charpente, les 

toiles plus grossieres (sarze). Ces produits etaient, bien entendu, 

indispensables au ravitaillement et ä Teconomie venitienne et les 

navires desarmes jouaient un röle tres important, l’emportant au 

moins en noxnbre sur les galees des caravanes annuelles. Ge sont 

ces navires qui se rendaient a Thessalonique en pratiquant le cabo- 

tage le long des cötes de Thessalie et de Macedoine. 

Les documents des Misii etablissent, en effet, l’existence d’un tel 

trafic au xiv® siede. Vers 1322, le Senat accorde aux vaisseaux 

desarmes la droit de se rendre ä Thessalonique, en exceptant tou- 

tefois les toiles de leur cargaison (i); il est etabli en m^me temps 

que les conditions de navigation et de commerce sont identiques 

pour les navires de Grete, de Negrepont et de Thessalonique 0. 

Or, nous retrouvons plus tard, apres 1335, une mention reguliere 

de ces navires (navigia Thessalonice) dans les registres du Senat, 

Ghaque annee, en mars ou en avril, les navires trafiquant en Basse- 

Romanie, c’est-ä-dire entre Candie et Thessalonique, obtiennent de 

prolonger leur sejour, le delai d’appareillage etant porte du 30 avril 

au 31 mai; les marchandises chargees ä bord de ces navires doi- 

vent eive examinees par le consul venitien de Thessalonique et 

porter le sceau du consulat 0. Get ordre du Senat se retrouve 

(1) Possit iri Thess. cum disarmato ut ante, excepfis telis. Giomo, op. cit., 

106, 130. 

(2) Thessalonica sit ad conditionem Crete et Nigroponfis..., ibid, 108. 

(3) Je eite la pars du 23 mars 1340 ä titre d^exemple : Quod sicut terminus 

navigiorixm Crete, Nigropontis tt Thesalonice recedendi inde cum mercationibus 

est per toium mensem aprilis, sic esse debeat et elongari pro isto anno per totum 

mensem madii, et simile intelligatur de navigiis recedentibus a terris et locis que 

sunt citra partes predlctas, cum conditxone tarnen quod illa mercimonia possint 
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jusqu’en avril 1350, la troisieme guerre veneto-genoise venant 

provisoirement interrompre les relations commerciales avec la Ro- 

' manie. II reapparut ensuite comme le prouve un regiement du 

22 fevrier 1372, d’ordre plus general il est vrai (i). Mais il est cer- 

tain que le trafic avec Thessalonique repondait ä d’imperieuses 

necessites economiques. 

Thessalonique est presque toujours eite dans les documents ve- 

nitiens ä propos du commerce du ble. Au lendemain de la treve 

de 1310 et sans meme attendre la conclusion de la paix avec les 

Catalans d’Athenes, le Grand Conseil invite les marchands ä se 

rendre ä Thessalonique pour en rapporter du ble. Les conditions 

sont les suivantes: il faut un ble de l’annee, bon et marchand; 

les importateurs doivent le porter directement a Venise avant une 

date determinee par le decret (le plus souvent la Toussaint ou la 

Saint-Pierre); si les marchands sont ä Venise dans le delai prevu, 

ils re^oivent 10 grosses par stario de Venise vers 1312-1318, puis 

12 et meme 13 grosses depuis 1318 ; ils doivent porter une lettre 

du consul de Thessalonique etablissant la provenance et la qualite 

du ble; ils ont le choix entre la livraison pure et simple de leur 

cargaison ä la Commune de Venise dans les trois jours qui suivent 

leur arrivee (la Commune s’engage ä regier le prix du ble dans les 

deux mois) et la vente au prix du cours du ble ä Venise {ad pre- 

tium terre) (2). D’oü venait ce ble? Certainement des plaines ma- 

cedoniennes toutes proches et de Bulgarie {de partibus Var/ie), 

ce dernier quand les navires venitiens ne pouvaient se rendre au 

delä de Constantinople. Bien que les documents parlent de Tex- 

portation des legumes (feves en particulier) et de la cire, le ble et 

adduci cum ordine de Crc#a, que fuerint nostris Camerarüs Crete presentata et 

büllata per totum mensem aprilis, et de dictis aliis partibus possint cum ordine 

soluere ille mercationes que per totum mensem aprilis fuerint presentata nostris 

rectoribus sive consulibas exisfeniibus in ipsis partibus et bullata. {Mistig reg. 

19, F. 3). 

(1) Quod juxta solitum subventionem mercatoribus nostris conversantihus in 

partibus Nigropontis, Crete et liomanie Basse, quod cum cera et alie mercationes 

sue... non potuerint de dictis partibus recedere propter deffectu navigiorum, ter- 

minus recedendi inde ellongetur per totum mensem maii. {Misti, 33, f. 150). 

(2) D4cret du 27 Juin 1315 (Magg. Cons., Clericus, f. 7), type de tous les 

d^crets suivants enregistres dans les livres du Grand Conseil, notamment le 

Fronesis (1318-1325) et le Spiritus (1325-1349), Le stario venitien correspond 

k un peu plus de 63 Kgs. 
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Jes cereales demeurent de tres loin le produit d’exportation le plus 

important, au moitis lorsque les Communications avec raniere- 

pays macedonien sont faciles. Leur rupture avait pour Thessalo- 

nique les consequences les plus graves; non seUlement Tune des 

sources les plus importantes du commerce se trouvait tarie, mais 

le ravitaillement etait compromis. De centre exportateur de cerea¬ 

les, le port macedonien se faisait alors importateur, ainsi en 1349- 

1350, oü Jean VI Cantacuzene sollicita en vain des autorites veni- 

tiennes Tautorisation pour les marchands venitiens de transporter 

du ble ä Thessalonique, assiegee par Dusan (^). 

La fonction commerciale de Thessalonique pour les Venitiens 

est donc bien definie: la ville exporte les cereales et d’autres pro- 

duits, pour la plupart agricoles, encore indispensables ä Venise, 

qui ne dispose pas au xiv® si^cle d’un arriere-pays tres vaste. Mais 

les Venitiens y venaient aussi pour vendre, car Thessalonique con- 

stituait par sa nombreuse population un centre de consommation 

interessant. La classe moyenne, oü la bourgeoisie d’affaires tenait 

une grande place, appreciait certainement les belles etoffes de 

laine tissees en Occident, que les Venitiens leur apportaient. Les 

galees du marche laissaient, en effet, ä Negrepont un grand nombre 

de marchandises et notamment des etoffes, que les navires desarmes 

venaient chercher pour les distribuer en Thessalie et en Macedoine. 

Les Misti mentionnent frequemment ces marchands qui destinent 

ä Negrepont des quantites considerables d’etoffes (balle pannorum), 

hors de proportion avec les besoins des habitants de TEubee (^), 

Nous possedons meme la preuve directe d’un trafic regulier entre 

Negrepont et Thessalonique, qui s’effectua sans encombres jus- 

qu’au milieu du siede. Les ravages de la piraterie turque le ren- 

dirent ensuite plus dangereux et les marchands reclamerent en 

1359 d’effectuer le transport des marchandises de Negrepont ä 

(1) Les ambassadeurs du basileus avaient demand^... quod per aliquem mo- 

dum gratie concedatur quod frvmentum conduci possit cum navibus Venetorum 

Thessalonicam, quousque fiel pax inter Imperium suum et dominum regem Seroie ; 

le S^nat repondit que c*6tait impossible, ä cause des ordres specialement donn^s 

aux navires venitiens {Misti, 26, f. 3 : 2 mars 1350). 

(2) Le 26 juillet 1345, les Officiales Levantis sont chargös par le S6nat d*exa- 

miner les 179 balle pannorum, qui devront 6tre achemin^es directement ä N6- 

grepont sur un navire dösarm^, les galees de Romanie n'ayant pu les charger 

comme il avait et6 d*abord d6cid6 (Misti 23,29v; aussi ff. llv-12 en ce qui 

concerne les galees du marche : 3-4 juin 1345). 
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Thessalonique sur la galere armee pour la defense de Negrepont, 

ce qui fut accorde Q-). C’est dire que TEubee fut, dans les premieres 

decades du xiv® siede, Tetape essentielle sur la route de Thessalo¬ 

nique et un grand centre de redistribution des produits dans les 

regions de Tfigee nord-ocddentale, dont Thessalonique est le cen¬ 

tre majeur 

* 
4c 4c 

Si les annees 1310-1360 ont, dans l’ensemble, favorise le comptoir 

venitien de Thessalonique, celui-ci devait connaitre par la suite 

des conditions defavorables, mais il subsista au milieu des pires 

difficultes. L’occupation ottomane ä la fin du siede n’a pas inter- 

rompu les rapports avec la Romanie venitienne; c’est ainsi qu’en 

1393, le regimen de Negrepont est Charge d’indemniser des mar- 

chands de Thessalonique, dont un navire avait ete saisi par les 

Venitiens (^); en 1407, Tambassadeur aupres du Sultan, Jacopo 

Loredan, demande satisfaction d’un dommage subi a Thessalonique 

au temps de la domination turque (^), Le commerce venitien restait 

(1) Cum nobilis vir Marcus Baseio maior pro se et aliis mercatoribus conver- 

santibus in partibus Nigropontis suplicaverit dominio quatenus, cum mittere 

Intendant Nigropontem cum galeis Romanie bailas et merces suas, postea trans- 

mittendas de Nigroponie Salonichum, que sollte sunt mitti cum gripareis et navi- 

giis parvis cum magno periculo propter Turchos continue cursifantesydignaremur 

eis concedere quod possent mittere dictas merces et bailas cum galea deputata pro 

custodia Nigropontis, solvendo de nabulo quod sit conveniens, vadit pars quod 

committatur Bailo et consiliariis Nigropontis quod, quando casus occuret quod 

mercatores vellini vel peiant ipsam gale.am, tune convocare deb^ant omnes parti- 

cipantes in expensis dicte galee... Suivent quelques indications sur le moyen de 

repartir les frais decoulant pour la galere de cettc Obligation (Misti, 29, f. llv : 

1®’’ juillet 1359 ; autre mention le 9 mai 1360, ibid. f. GOvl 

(2) Les autorites deNegrepont etaient chargees de n^gocier av c les Thessa- 

loniciens, par exemple le 9 mars 1368, le S6nat leur enjoint de s a^ranger avec 

ceux de Salonique au sujet de 100 hyperp^res pris par Niccolö Manolesso ; il 

convient en effet d’eviter un conflit desastreux pour les int^r^ts des mar- 

chands venitiens de Macedoine (partes Salonichi), Misti, 32, f. 109v, 

(3) En repr^saille, les Thessaloniciens avaient arr^te quelques Venitiens et 

confisqu^ leurs biens, ibid., 42, f. 140 (4 d^cembre 1393); cf. Iorga, Venetia 

in marea neagra, dans Bull, de la seclion historique de VAcademie roumaine, 

Bucarest, 1914, 40-41. 

(4) Ordelaffo Falier avait obtenu un sauf-conduit des autorites turques pour 

trafiquer ä Salonique, mais sa mort avait entrafn^ la confiscation de toutes ses 

marchandises pour une valeur totale de 4.000 ducats d’or (Misti, 47, f. 93 : 

21 f^vrier 1407). 
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donc actif ä Thessalonique. II devait cependant etre sensiblement 

different de celui que nous venons de caracteriser pour les premieres 

decades du xiv« siede, puisque Thessalonique resta coupee de tou- 

tes Communications avec Tarriere-pays macedonien tant qu’elle 

fut byzantine et venitienne (1403-1430). Loin d’exporter du ble, 

la eite en importait alors de grandes quantites, surtout pendant le 

long siege que representerent en fait les sept ans de la domination 

venitienne (i); de plus, sa population avait fortement diminue. 

Autant de conditions desavantageuses pour entretenir des echan- 

ges actifs. Aussi n’est-il pas surprenant que les documents veni- 

tiens ne fassen! que de breves mentions de Thessalonique, excep- 

tion faite de la periode d’occupation venitienne (2). Le co4t tres 

eleve de celle-ci montre assez que, commercialement tout au moins, 

Taffaire n’etait pas bonne (®). C’est seulement sous la domination 

turque que le port macedonien retrouva, avec une relative securite, 

la fonction commerciale qui lui revient naturellement. De fait, 

les Venitiens ne tarderent pas ä frequenter de nouveau Thessalo¬ 

nique et leur comptoir etait florissant ä la fin du xv® siede (^). 

Ecole frangaise de Rome, Freddy Thiriet. 

(1) II est probable que les difficultes du ravitaillement inclinferent les habi- 

tants ä se mettre sous la protection de Venise, qui brisait le blocus maritime 

eL assurait les arriv6es de bl6 des territoires venitiens de Romanie. 

(2) Le consulat venitien existait toujours, mais il etait confie ä vie a des 

Greco-Venitiens comme les fr^res Filomati, Georges et D^mötrius, consuls en 

1410-1423, puis aprfes 1431 {Mistig 52, 145 : 15 janvier 1419). On trouve aussi 

ä r^poque des ordres concernant des navires charg^s de transporter k Venise 

les cotons de Cr^te, Santorin, N6grepont et Salonique (ibid., 47, f. 16 : 31 aoüt 

1405). 

(3) Les chroniqueurs venitiens donnent le Chiffre de 700.000 ducats d’or 

environ (740.000 chez Antonio Morosini, cod. Marc. cl. VII, n» 2049, p. 1081). 

(4) C’est ce que montrent les lettres commerciales des Bembo, A. S. V., 

Miscell. di cc. non appartenenti a nessun archivio, busta 29. Ce gros cahier de 

400 pp. non num6rot<^es comprend 296 lettres commerciales adressees par les 

freres Bembo ä leurs fattori. Ceux-ci residaient pour la plupart en Romanie et 

en Syrie ; on trouve ainsi ä Salonique Manfrede di Zuane, Manfredo Egerino, 

Pietro Ambrosiani, Alvise Malipiero et Francesco Bembo ; Dimitri Contarini 

est eite comme consul venitien. Les lettres vont du 26 juillet 1482 au 17 avril 

1492, 24 d^entre eiles sont envoyees aux correspondants de Salonique, 
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NOTE ADDITIONNELLE (1). 

P. Karolidis, dans iv KaTZTzadoxia ^a2.ovfievr} biaXExxoQ {Mov- 

aeiov xal BißktoQ'^xrj rfjQ iv Efivqvri EvayysXtXTjg ExoXfjg, t. IV, 

Smyrne, 1884, pp. 47-265), glose ainsi, ä la p. 247, le terme naydvi : 

rä fxExa^v qo-xscov xal x^^zrvcov rwv oqscov arsvd xoiXco/uara 17 

XaQOLÖQai, xal rä dtä rovrwv xarag^eovra Qeidga. Karolidis croit 

ä une origine sanscrite. J’ajoutais, en 1909 XXXIII, 

p. 157) ; « Le mot est d’origine latine et bien connu. Le sens qu’il 

a ä Farasha est un peu plus restreint.» Et je citais le Diginis de 

Tr^bizonde, vers 910 : 

SXaq)og e§e7Z'jjd7]aev äjtd nayavaiag, 

Andriotis {^ExvyioXoyixo Xs^ixo rfjg xoivfjg veoeXX^vixrjg, s.v.) 

donne Ttaydva, qu’il traduit: ro xaqxi^i ^ ivib^a^ avec la mention 

qu’il s’agirait d’une formation regressive, ä partir du verbe medie- 

val TzayavBvoi, « partir en battue ». Pour nous, le sens de «terrain 

de Chasse » est secondaire, et tout vient du mot slave signifiant 

« poursuite, chasse». En parlant d’origine latine, dans le B, C. H., 

je croyais que cette famille de mots se rattachait ä Fidee de « pa- 

trouille, milice»(cf. jtayavcxrj ßoijdsia), mais je pense qu’il faut 

renoncer ä cette etymologie. 

* 
Hn :fs 

(1) Cf. H. Giu&goire et P. Orgels, Paganus, itude de simantique et d*hiS‘ 

toire, dans Melanges Georges Smets, Bruxelles, 1952, pp. 363-400. Voyez 

aussi, dans La NouveÜe CZ/o, IV (1952), pp. 131-134, une analyse de ce me¬ 

moire et de Tarticle de Christine Mohrmann, Encore une fois Paganus, 

paru dans Vigiliae Christianae, VI (1952), pp. 109-121, La thfese g6n6rale du 

Premier memoire a fait Tobjet d’une communication pr6sent6e en son nom 

et au nom de son coUaborateur par M. H. Grögoire, au Congrfes de Thessaloni- 

que, section de littörature byzantine, le 16 avril 1953. 
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M. Lieberman, dans son Hellenism in Jewish Palesiine, rencontre 

le mot (pp. 124-125) dans un midrash oü il est question d’une belle 

piece de bois qui se trouve dans un bain : « Lorsque le prefet et ses 

serviteurs arrivaient pour se baigner, ils la foulaient aux pieds, 

ainsi que les nayavoi et tous les autres ». Finalement, le roi (ou 

Fempereur) demande qu’on fasse de lui une image sculptee (ou 

peinle). Les artisans disent au gouverneur: « Fais chercher cette 

piece de bois qui est dans le bain ». En effet, on fit de ce bois une 

image, devant laquelle vinrent se prosterner le dux, le praepositus, 

les legionnaires, le peuple et tout le reste des gens ». Donc le mot 

nayavoi, ecrit avec Tarticle venant apres la mention du 

praeposilus et de sa suite, signifie evidemment «les gens du com- 

mun, les simples citoyens ». M. Lieberman a traduit « the eommo- 

ners Le texte doit etre du in® ou du iv® siede. Void d’ailleurs 

ce que dit M. Lieberman, p. 126, n. 57 : « From the abundance 

of the Greek words and from its general style, it seems to be a He- 

brew translation from an Aramic Yelamdenu Midrash, i, e. a 

Source of the third or fourth Century ». 

* 
♦ ♦ 

Dans la fameuse Novelle de Fempereur Constantin Porphyro- 

gende, de fundis milüaribus (945-959) [Jus Graecoromanum, ed. 

Zepos, t. I, Athenes, 1931, Coli. III, nov. 8, p. 223], il est dit, ä 

propos des fiefs militaires, qu’ils seront successibles en ligne descen- 

dante ou ascendante ou collaterale et qu’ils passeront aux hditiers 

legitimes ou naturels ou e^oyxixol nayavoi (var. nayavixoi) : sire 

xartövreg slev nqdg oQg TtaQonepTtovrai elre äviovreg eXre ex nXa- 

yiov, eixe äSiaOexov iaoxkriQta naiv dQpoasi, eire and dia3'^xr]g 

iS aviaov pegdiv elxöxcog xXfj8elev, yvijatoi ij (pvatxol iScaxtxol 

nayavoi xXif]gov6p,oi ... 

Toutes ces expressions sont claires, ä Texception de la dernide. 

Qui sont ces iScoxixot nayavoi"? M. Dölger, qui, dans ses Reges¬ 

ten, donne une admirable analyse de ce document (p. 83, n» 673; 

la date serait 960? d’aprd Dölger) rend « Gesetzliche Vererbung 

eines solchen auf seinem Stand gehaltenen Gutes, natürlich mit den 

daran haftenden Verpflichtungen (Militärdienst) an Aszendenten, 

Deszendenten oder Seitenverwandte, eheliche oder uneheliche 

Kinder oder aüsländische Erben». 

M. G. Ostrogorsky, dans sa Pronija (Beigrade, 1951, p. 8 ; cf, la 
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traduction fran^se de cet ouvrage publiee ci-apres, p. 337) re- 

proche cette derniere formule ä Dölger. üayavoQy dit-il dans la uote 

21, a ici sa signification primitive de rusticm. II a donc le sens de 

n paysan :!>, Quant ä nous, si nous estimons que les iicorixoi sojit 

ici les etrangers ä la famille, nous pensons que nayavoi veut dire 

<( etrangers ä la caste ou ä la classe militaire ». La langue juridique 

byzantine, au x® si^cle, aurait donc conserve fidelement 4 naya- 

vöc Tacception de « non-militaire» qui n’etait plus attestee, sauf 

erreur, depuis le iv® siede, que dans certains actes de martyrs. 

Nous l’avons dit dans notre memoire, c’est une signification deri- 

vee de celle-la, «non-grade, de classe ordinaire, du commun», 

avec des nuances infinies, il est vrai, qui a prevalu. 

* 
♦ ♦ 

Pour ces sens byzantins du mot, voyez, outre notre memoire, 

R. Guilland, £tudes d'histoire administrative, dans Byzantina-Me- 

tabyzanüna, l, 1946, pp. 167 sq, Nous y relevons les traductions 

de « simple, ordinaire )>: ^ Ttayavr^ xvQiaKT]: dimanche ordinaire, 

par Opposition a un dimanche de fete; td zzayavdv mnixov, les 

courses ordinaires, opposees aux courses solennelles, les chlamydes 

simples, par Opposition aux costumes de ceremonie... Chez les chro- 

niqueurs, nay<xv6^ est pris dans le sens d’homme prive, qui n’exerce 

pas de fonctions publiques ou qui a ete releve de celles qu’il exer- 

Qait. On eite le passage de Leon Diacre (96 Bonn) disant que 

Jean Tzimisces destitua de son commandement le duc de Chaldee, 

le patrice Bardas : xy^q aQxfjg Ttayavcbaag, et le rendit ä la vie 

privee. Applique ä un dignitaire, le terme nayavog indique que ce 

dernier n^exerce pas de fonctions. II est question dans le Kletoro- 

loge des patrices simples, sans fonctions, Jtayavoi d(pq>ixio>v 

TtaxQlxioi» et ainsi de suite (cf. notre memoire, pp. 371-373). 

H. G. 



NOTES SUR LES SLiVES 

DANS LE PELOPONNESE ET EN BITHYNIE 

ET SUR L’EMPLOI DE « SLAVE > 

COMME APPELLATIF 

I 

Peu de Sujets historiques doivent leur existence aux preoccupa- 
tions de notre epoque d’une maniere aussi claire et aussi exclusive 
que Thistoire du Peloponnese durant les premiers siecles de Byzance. 
Le Peloponnese est alors ä Texterieur du thöätre de Thistoire. 
II a fallu les passions nationalistes modernes, attisees par les para¬ 
doxes d’un Fallmerayer, pour faire rechercher avidement chaque 
document susceptible de nous renseigner sur le degre de slavisation 
atteint par cette province durant les siecles obscurs. 

Le Peloponnese byzantin jusqu'en 1204 de M. Antoine Bon a dejä 
ete presente aux lecteurs de Byzantion par le directeur de la Bi- 
bliotheque byzantine qu'il inaugure, M. Paul Lemerle (cf. t. 21, 
342-7). Ce livre est important, parce qu’il reunit une documenta- 
tion tres large et parce que l’auteur est objectif et qu’il voit juste, 
meme quand il n’est pas arme pour aborder le fond d’une ques- 
tion : ainsi pour la controverse qui se developpe autour de l’etude 
de M. Vasmer sur les toponymes slaves en Grece, Archeologue, 
M. Bon fait entrer l’archeologie en scene; il montre la mesure, 
bien faible encore, dans laquelle eile peut des ä present intervenir 
dans le debat; il appelle l’attention sur ses possibilites futures. 
Mais peut-etre desesp6re-t-il trop töt des ressources de la Philolo¬ 
gie, lorsque, cedant ä la lassitude devant tant d’ingeniosite depen- 
see en pure perte sur les quelques bribes de textes qui sont depuis 
le debut les principaux aliments de la polemique, il glisse dans sa 
conclusion la remarque resignee: « Il faut reconnaitre aussi que 
les discussions les plus erudites ne pourront rendre clairs ou sürs 

Byzantion XXII. — 22. 
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des textes obscurs ou dont la veracite est douteuse.» (p. 181). 

Le hasard veut qu’au m^me moment le texte le plus discute peut- 

etre* le passage oü Constantin Porphyrogenete dit que tout le 

Peloponnese sous Constantin Copronyme, perde toute 

ambiguit^, 

De ihematihus^ II, 6 ; p. 91^ ed. A. Pertusi {Studi e testi, 160, 

1952): '‘EaBXaßdyOri de näo a xal ydyove 

ßdQßaqoi;, Sre 6 koifjtiKÖQ ddvaxoq näoav ißoaxsro rrjv ol^ovfievrjv, 

OTirivlxa Kiovaxavrlvog^ 6 xrjQ xo7CQia<; enwvviioQ, xä ax7]7txQa 

xijg xöjv ""PcDinalcov biemev Saxe xtvä xd)v ix IleXonovvrj- 

<yov fieya q)Qovovvxa im xfj avxov evysvsiq, Iva fjbrj Xeyw övoye- 

vetq, Evqyqfxiov ixelvov tov TteQißörjxov yQaßfzaxixdv djtoaxcoipai 

eig abxdv xovxot xd BQvXovfxevov iafjißelov ■ 

r aq aa d 0 a löri g ötptg i a 0 X a ß co fi i v rj . 

^Hv da o^'To^ Nixr^xagy o xrjdedaag ent dvyaxql Eo(p(q Xqicxo- 

ffÖQOv rdv vldv xov xaXov ^P(0[Mavov xal dyadov ßaaiXicog, 

M. Bon (p.29, n, 1; cf. p. 36) accorde le benefice du doute ä ceux 

— Tafel et les historiens grecs—qui traduisent iadXaßddOrj par « fut 

reduit en esclavage ^; qui veulent, en d^autres termes, qu’apres 

la peste de 746/7 le pays tout entier (le Peloponnese) ait ete « reduit 

en servitude » et non pas « slavise ». Mais le sens de ce verbe de- 

nominatif depend de Temploi que Ton faisait ä Tepoque de Gon- 

stantin Copronyme de Tethnique EBXdßog, ExXdßog, ExXaßrjvog, 

ExXaßlvog. II ne peut y avoir d*ambiguite que si Tethnique servait 

des lors ä designer les esclaves ou une categorie d'esclaves. Je 

constate, non sans dtonnement, que la discussion s*est prolongee 

plus d’un siede sans que Ton s’attache ä preciser gräce 4 un examen 

systematique des textes la date 4 laquelle Tethnique commence ä 

^tre employe comme appellatif. M. Franz Dölger vient de proceder 

4 cette enquete methodique dans une communication 4 TAcademie 

de Baviere,pour Tenvoi de laquelle je tiens 4 le remercier ici-m^me, 

oü il edite un acte du nxonast4re d’Ivironqui concerne l’installation 

de ExXdßot BodXyaqoi dans Thinterland de Thessalonique au x® 

siede (}), II aboutit 4 la conclusion revolutionnaire que, loin d*ap- 

(1) F. Dölger, Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinterland von Thessalo- 

nike im 10. Jahrhundert, S.B.d. Bayer. Akad. d. Wiss.^ Pbilos-hist. KL, 1952, 1, 

28 p. L'examen des textes mentionnant des ExXaßrjvoC, etc. occupe les 

p. 19-28. [Cf. ID., BZ 46 (1953) 210 s.] 
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paraitre au vi® si^cle, chez Agathias (249, 3), comme Tecrivait 

Vasmer, Ztschr. /, deutsche Wortforschung, 9 (1907) 22, ou au vii®, 

comme Taffirmait Amantos, Tlguxr. "Axaö, "A6riv<bv, 1 (1932) 235, 

utilisant ä contresens le sceau bien connu de Tdjro v7cdt(ov rmv 

dvÖQaTiodcov Td>v Uxkaßöcov xfjg BiSwd>v (694/5 ; cf, in- 

fra, p. 348), le sens d’« esclave » est atteste pour la premi^re fois 

dans le typicon du Pantocrator, en 1136! Dölger s’en tient ä ce 

qui est necessaire ä Tinterpretation de son document; mais sa 

conclusion a pour corollaire evident que chez Constantin Porphy- 

rogenete, au x® siecie, adXaß(bvo> ne peut signifier que « slaviser», 

Avant de quitter ce texte, un mot encore au sujet du trimetre 

iambique ragaoboeiörii; EoOkaßmiiivri, 

« Le sens exact en est discute % dit M. Bon (p. 153, n. 1), qui ren- 

voie ä D. A.Zakythinos, Oi EKdßoi er ^£AAddt,Athenes, 1946, p. 68 s. 

Le savant grec se borne ä enumerer un certain nombre d’opinions 

emises, La note de l’edition critique du De ihematibus de M. A. 

Pertusi n’est, d’autre part, point exemple de confusions (p. 173 s.)(^). 

Rappeions donc, pour eviter qu'une discussion sans objet ne s’eter- 

nise, qu’il y a eu plusieurs tentatives plus ou moins ingenieuses, 

plus ou moins fantaisistes aussi, pour expliquer Fetrange yagaa- 

öosiö^g: celles de Morel (1609) (2), de Finlay (1853), de Sophocles 

(1870), de Sathas (1888) (^); et la liste n’est pas compl^te. Mais 

toutes, sauf la premiere, etaient vaines, parce que des 1839 Kopitar 

avait decouvert Texplication evidente et Tavait exposee fort joli- 

ment (^) : 

(1) Bernekbr, Slav. etym. Wb., 1, p. 329 s., s.v. ropasj^ij, dit d*une pari que 

ce mot slave est sans doute d*origine gothique: *garads = ga -j- razda « Mun¬ 

dart, Sprache »; d^autre part qu*il a 6te emprunte par le hongrois : garözda, 

garäzna «lederhaft, zänkisch, impertinent *. 

(2) « Pro yeQovroeiÖ'yg usurpari videtur, ut sit quod Terentius didt: vetus 

vietus Deternosus senex » (6d. de Bonn, p. 296). 

(3) G. Finl-ay, History of the Byzantine Empire, from DCCXVI to MLVII, 

1853, p. 362 : « The words seem to say that the patrician had an ass-like Sela- 

vonian visage — yaÖQaaoeiöygt [sic] dy)cg eaOXaßcoßevi]. » — Sophocles, 

Greek Lexicon (1870), p. 325, s. v.: « The ftrst component part may be a mo- 

dification of the Semitic ^ T'li? = ovaygog. Compare ayavöagi, and the modern 

ydöaQog, ass. » — Sathas, Documents inedits relatifs ä Vhistoire de la Grkce 

au. Moyen-Age, 7 (1888), p, xvi; « Le sobriquet Fagaadoeidiig öfpig, c'est-ä- 

dire au visage d'un adorateur de Zoroastre {Zagdadag).»I 

(4) B. Kopitar, Hesychii glossographi discipulus, Vienne, 1839, p. 63. 
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« Nos contra [contraireiment ä Morel] a ropaaj;^ derivamus, quod 

hodiedum Russis valet i. q. Gallis habile, adroiL Adde hinc prope 

distare vim vocis gail.escamoteur,et facüe senties vim epigrammatis: 

Adest nepos Quirini, fade et manu ropoBjiissimiis. Sine dubio 

omnes tune Byzantini sciebant, quid esset slavice ropasat, in 

risumque prorumpebant, sicut facerent Vindobonenses, si quis am- 

bitiosum similem e. gr. salutaret; 

Sey uns gegrüsset, edler Fürst von Kradlowat (alluditur ad icradem 

quod slavice est furari; unde et ipsum kradlowati ap. Jungmann). » 

Les linguistes les plus competents: Miklosich, G. Meyer, 

Kretschmer, ont adopte sans reserve cette explication 0. Fallme- 

rayer Favait aussitot faite sienne 0; mais peut-etre Tabsence chez 

lui d’une reference precise est-elle cause de ce que tant de byzan- 

tinistes Fignorerent, en proposerent d’autres, ou bien la retrouverent 

ä moitie, comme Bury 0, ou tout a fait, comme M. Gregoire (^). 

Seule la portee exacte du trait prete encore ä discussion (^). 

Si rares sont les textes, qu’il convient de peser avec soin le t^ 

moignage de chacun. Je gage que plus d’un lecteur a ete intrigue 

par deux aiiusions de M. Bon ä des sources armeniennes. 

P, 36, n. 5 : « Une recension armenienne de Ptolemee, qui serait 

un peu anterieure a Fabreviateur de Strabon (entre 670 et 680), 

declare que les Slaves ont penetre en Achaie et dans le Peloponnese : 

HG, h. m. a. III [= Ch. Diehl (et G. Margais), Le monde oriental 

de 39S ä 1081], p. 220, d’apr^s A. Vasiliev, Les Slaves en Grece.» 

P, 56, n. 1 : « V. N, Zlatarski, Die Besiedelung der Balkanhalbin¬ 

sel durch die Slaven, RIEB, II, 1936, pp. 358-375, eite une geo- 

(1) Miiclosich, S. B. d. kaiserl. Ak. d. Wiss. zu Wien, Philol.~hisL CI. 63 

(1869) 542; G. Meyer, ibid., 130 (1894) 20; P. Kretschmer, Arch. f. slav. 

Phil, 27 (1905) 232 s. 

(2) J. Falemerayer, Fragmente aus dem Orient, 1® ed., 1845, II, p. 395 et 

396, n. 1 : «Die Bedeutung des Wortes yagaadoeiÖigg hat wohl der herühmte 

Slavist Kopitar sach- und schulgerecht aus dem Russischen erklärt, wo 

Fopaaflb, Gorasd, « verschmizt, verschlagen » heisst.» 

(3) J. B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire, Londres, 1912, 

380, n. 2: du nom propre slave Gorazd. 

(4) H. Gr^:goire, Byzantion, 9 (1934) 799. 

(5) Voyez ci-dessus Kopitar. — H. Gregoire, LI.:« Cette epithete n’a-t-elle 

pas 6te appliqu^e, dialectalement, ä un animal comme le renard ou le singe? » 

— A. Mazon, cit6 par H. Gregoire, p. 799, n. 2: par antiphrase, « malin, 

c*est-ä-dire idiot * ? 
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graphie annenienne d’apres laquelle, dans la seconde moitie du 

VII® siede, ij y avait dans les Balkans, Grece comprise, 25 peuples 
ou tribus qui s’appelaient Slaves.» 

Dans les deux cas nous aboutissons ä une impasse: l’artide de 

Zlatarski est depourvu de references; la rderence de Diehl a Va- 

silieVjLes Slaves en Grece [CjiaBHne bt, rpenin, Bna. BpeM, 5 (1898)], 

p. 8, 19, est fausse et j’ai en vain parcouru cette longue etude a la 

recherche du passage dte. Peu Importe d’ailleurs: de toute evi- 

dence il s’agit deux fois d’un meme passage de la Geographie ar- 

menienne attribuee au « pde de Thistoire annenienneMoise de 

Khor^ne. 

On sait qu*il existe de la geographie armenienne une recension 

longue et une recension abregee. La premide n*est connue que par 

un manuscrit de Venise ; eile a de editee a Venise par le P. Arsene 

Soukry {Jlnä^^plru/b), en 1881, avec une traduction fran^aise sou- 

vent defectueuse; Patkanov (Patkanean) en a donne des extraits 

en traduction russe Q) ; VErän§ahr de J. Marquart (plus tard Mark¬ 

wart Pj) est, en principe, une reedition des paragraphes qui trai- 

tent de Tlran. La seconde a connu plusieurs editions ; la plus no¬ 

table est celle de Patkanov (Patkanean), ApMHHCKaa reorpa(j)ia vii 

B fcKa no P.X. (St.-Pdersbourg, 1877), qui est accompagnee d’une 

traduction russe (®); le texte d’un manuscrit meilleur que ceux 

utilises jusqu’ä present vient d*dre publie par Abrahamyan dans 

SOn livre JJ^u/ültut f^ptnlpupnL. iPuMinirhuiippni-Pjnf%p [L’CBUVre 

d’Anania Sirakac’^i] (firivan, 1944), 336-354. — Dans la preface de 

son edition Patkanean avait propose d’attribuer la Geographie au 

mathematicien Anania Sirakacd — c’est-ä-dire de Sirak —, inte¬ 

ressante figure de savant du vii® s. qui se mit ä Tecole des Grecs 

et dont Toeuvre scientifique eut pour TArmenie une importance con- 

siddable (^). Cette thde, ä laquelle Markwart a adhde, a de reprise 

(1) K. Patkanov, Hat Hosaro cnncKa reorpa^in, npHnncbiBaeMofi 

Mohcck) XopencKOMy, H{ypHaji MHaucxepcTBa napoHHaro npocB-B- 

uienin, 226 (1883), Hayni,, p. 21-32. 

(2) Cf. H. H. ScHAEDER dans J, Markwart, Wehroi und Arang, Leiden 

1938, p. 28*. 
(3) Liste des Editions dans H. v. Mzik, J^rdmessang', Grad, Meile und Stadion, 

nach den altarmen. Quellen (Studien, z. armen. Geschichte, 6 [1933]) 22 s.; 

cf. 7-13. 
(4) Voyez son autobiographie, que Conybeare atraduite en anglais (J5Z, 

6 [1897] 572-84), 
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ä son compte par Abrahamyan dans son memoire funfMlr%uM^nA 

« y^fvujp^UM^njg C^bqjMhuMl^ft 

[Autour du probltoe de la Geographie attribue ä Moise de Khorene] 

(firivan, 1940). Je ne connais ce travail que par le resume que 

Tauteur en donne dans son livre de 1944 (p. 150-2). Lorsqu’il 

m’aura ete accessible, je preciserai ma position a Tegard de ce 

Probleme dans Byzantion ou dans le Journal Asiatique (^). 

Voici le passage de la recension longue qui nous Interesse (p. 16 s. 

ed. Soukry) ; 
\ 

jnpttLiP qAuM^iT% 4^”*' 

jau/buil^ ^) iPutjab äjquMU$irpiJuqiPtui, irl^inät^ ji jjl^u/bjtnß 

^q*P-^J^P f^tfjinü^^f^irpiPuihutßL.nßt 

in. ^u/bpMMMj (®) Kpirut in- ipMMßuIh *qßp /£M2^^iMMp^ ji fd^puiiji^jwnß 

pbtß- JPuMi^inpr^^wfß^ isL. u/bgftii irt- fi iuqd\iiui^ 

^aui S fiäußß ßaian.ua^ fj^pual^ tpaßitMaafuMpni^pfat^^ ^J^^pbH* 

fl'uMtaq-^qliißiguah^y ff aaan.q.lalßinu\p^ ff b^b"UBP* 
fja^fa in. pirpfaiau irpißaaa.^ in. apiranu (®)* afj^ ^ ^ aaaianp aap 

paaaJ-Mjubft fa a^aaaauißu iaa. aaaaaJla^ pfaS affa ba. ^qqb} "P 

^hkh h Wit" "ij" piaaMai^baaap ^ ffuaaßaup^^ptaa-iß 

(1) L'article de Manandjan (Manandean), un des adversaires de Patkanean, 

qui a paru dans le BnaaHTHÄCKHÜ BpeMennnK, 26 (1947) 127-143, a dü ötre 

r^dige longtemps avant sa publication, car il ignore encore les travaux d^Abra¬ 

hamyan. 

(2) Ms. WituL^ ; cf. la 1. 4 du texte et la recension courte, p. 343, n. 3. 

(3) Ms. aftnlutuhutqivL ; J. Marqüart (Markwart : cf.p. 341, n. 2),iiLc/e//szem/e 

(Revue orieniale)^ 11 (1910) 16, n. 1 : ifinpituViuqnL(PliLh). 

(4) Marqüart, /./.:« Lies gremios = gremium für emios. Vgl. Jordan. Get. 

c. 1 § 9 (amplam insulam nomine Scandzam... gens ab huius insulae gremio...); 

c. 4 § 25 (officina gentium... vagina nationum) ; c. 17 § 94 (de Scandzae insulae 

gremio Gothos dixisse egressos). Hat also Anania Sirakac^^i etwa eine lateini¬ 

sche Quelle benutzt?» Si seduisante que soit Texplication du rapport entre 

« * emios des Germains» et « Scandinavie », Phypoth^se de Markwart est peu 

convaincante, parce qu’elle exige une forte restitution et surtout parce qu’elle 

suppose Temploi, tout ä fait insolite, d’un mot latin dans ce texte armenien. 

(5) flMaiapiaj Marquart, /. L : *).u/ffify ms. 

(6) Ms. bL ihpph^ bpIiitLt bt. q.bm» ; cf. Pautre recension. 
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”Plrl^ O) ”P ft JaUttytUMß jt f\nL^^ 

juiiMpiug iJriöi^^ ht-t^uMß ^uj^iiiS^fTutg ^ tPni.utu ll^ju 

rtl/ iuqtp^ ImL, ^Atul^hrpuML. u/bip (2) : 

« Quant au cöte septentrional (de la Thrace) un grand pays s’y 

eteud, la Dacie, oü habitent vingt-cinq tribus slaves, ä la place 

desquels sont arrives ä la suite d’une guerre des Goths venus de 

File de Scania (Scandinavie), qu’on appelle FEmios (?; v. 342, 

n. 4) des Germains. Quant aux Slaves ils ont passe le Danube 

et ont occupe un autre pays en Thrace et en Macedoine, et ils ont 

passe en Achaie et en Dalmatie. Mais auparavant les strategies 

thraces etaient les suivantes : T'^andilikeank*' (Aavdr]?.rjriPC7f), Sa'di- 

keank^ (ZaQÖix'^), Sikiliteank*" {EeXXrixixT^^ etc. Elle a aussi deux 

montagnes et des fleuves: Fun est le Danube qui se divise en six 

bras et donne naissance ä un lac et ä une ile qui s’appelle Piwki 

{IlevHrj) ; dans cette üe a habite Aspar-hruk, le fils de Xubrat' (^), 

qui fuit les Xazirk' (Khazars) (®) depuis le Mont des Bulgares, re- 

foula du cote de FOccident la nation Avare et vint habiter ici. » 

(1) \ani.ppuMtup'inj (JCubraat‘ay) ms, 

(2) Texte de la recension courte, 6d, Patkanean (cf, p. 341) 9 s. [21 s.] : 

bL ttLüp fd»piuffptu (1) ipn^p uiifuiup^u (2), fci. (4) ttp tfby jnpnLif hh 

uliiiULtujph (4) ^uiuhbL^p^q.^ tpafutuhmli ifutph 

[\i^p ihppVu hl. q.bt/iu bL ptuqta^u bc (Jtüu bL ^/pipu f bL iTwjpuißti/qiu^^G} 

'qbp2_uibplih \inut/ttuhq.piinLU(Oipu t 

« Et la Thrace comporte cinq petits pays, et un grand, oü il y a vingt-cinq 

tribus slaves, ä la place desquelles sont venus les Goths. Elle comporte des 

montagnes, des fleuves, des villes, des lacs et des lies, et la capitale, Tadmirable 

Gonstantinople. » 

Variantes du ms. 582 de la Bibi. Nat. de la R. S. S, d'Arm^nie, publi6 

par Abrahamyan, op. cit. (cf. p. 341), 3424g * | (2) bLph [ 

(3) omisit [ (4) WlniuLUilipiugcng uiggh | (5) ^nLfiph | (6) l\Liip bL ibppbu 

HL ligq_pu bL ip^u f bL ^mtiwputtftujp * 

(3) Sur le nom et la langue des Khazars, voyez les recherches r^centes de 

P. Pelliot, Notes sur Vhistoire de la Horde d’Or, suivi de Quelques noms turcs 

d’hommes et de peuples finissant en * ar » (CEuvres posthumes, 2) Paris, 1950, 

p. 207-224, et de W. B. Henning, Bull, of the School of Oriental and African 

Studies, 14 (1952), 502-7. Un autre sujet de controverses est la conversion 

des Khazars au judalsme; v. Ananiasz Zaj^czkowski, Ze stadiöw nad zagad- 

nieniem chazarskim. ^Itudes sur le probl^me des Khazars (avec r6sum6 fran- 

gais), (Polska Akademia Umiej^tno^ci. Prace Komisji Orientalistycznej. M6- 

moires de la commission orientaliste, 36 [1947]). L’authenticit6 de lAnonyme 

de Cambridge, qui a trouve des d^fenseurs, est combattue avec energie par 

M. Henri Gregoire : v. Bgzantion, 12 (1937) 225-266 ; Bull, de VAcad de 



344 A. MARICQ 

J’ai prolonge la citation afin que le lecteur puisse *se faire une 

idee plus precise du caractere de ce texte : dans une trame em- 

pruntee ä Ptolemee sont inseres des faits historiques, au gre des 

associations d’idees. 

La derniere phrase a un echo dans la suite du texte (p. 25): 

Belgique (Lettres), 1946, 251-4; La Nouvelle Clio, 4 (1952) 283-7. J'estime 

prouv6 qu’il s^agit d’un faux, mais d’un faux, disons du xiii® s. (Kokovcov; 

Zaj qczkowski), et non point d’un faux moderne, n n*y a pas, en effet, ä 

imputer au r^dacteur des bdvues qui trahiraient une main moderne {Byzantion, 

12, 248). n ne prend pas le d6fil6 de Derbend pour une nation, car la vüle de 

Derbend constituait de fait le centre d'une principaut6 (cf. W. Barthold, 

Enc. de Vlsläm, s. v. Derhend), De m§me la distinction entre Alains et As, 

que l’on identifie d'habitude, n'est pas la m^prise d'un ignorant, mais une ga- 

rantie d’antiquit^ et une nota temporis. Pelliot (op. ciU, p. 157, n. 6) observe 

que: « Les As sont souvent nomm^sldans les textes des xiii®-xiv® s. ä cot^ des 

Alains ; les deux 6taient trfes proches cousins, mais ils ne semblent pas s^^tre 

entiferement confondus, non plus qu'ils ne se limitent alors aux territoires oc- 

cup§s aujourd’bui par leurs descendants, les Oss^tes du Caucase.» La note de 

Pelliot est attach^e ä une liste de peuple du Libellus de notitia orbis r^dige 

par Jean, archev@que de Sultanieh, en 1404, dans laquelle Assi et Alani 

sont cit6s cöte ä cöte (p. lOS^g des extraits publi^s par A. Kern, Arch. Fratrum 

Praedicatorum, 8 [1938] 82-123; sur Vauteur: R. J.Loenertz, ibid., 10 [1940] 

259-68). II ne donne pas d^autres r^förences. En voici quelques unes dont je 

dispose; 1) AL-BenÖNi, Tahdld aUamäkin (inedit; r^dige en 1025 : cf. A. 

Zeki Validi [Zeki Velidi Togan] ZDMG 90 [1946] 39) eite par V. Minorsky, 

HudiXd al-*älam (Gibb Memorial, N. S. 11) 481 : Alän et As ä TEst de la Cas- 

pienne ; — 2) Öuwayni, Ta*rih-i (jahän-gusä, ed. MiRzä MuLammad (Gibb Me¬ 

morial, 16) 222g (texte r6dig6 en 658 H. = 1260 ap. J.-C.) : Alan et As; — 

3) Ibn Sa‘]d (xiii® s.) cit6 par ABü'L-FiDä, 203 [2, 286] Reinaud : « Les Alains 

sont 4tablis en grand nombre dans cette contree, ainsi que sur les derriferes 

de la Porte des Portes (vers Touest) [Bäb al-abwäb = Derbend] (vers Touest). 

Dans le voisinage est un peuple derace turke, appelö Asse [As]; ce peuple est 

de la mgme extraction et de la mtoe origine que les Alains. »; — 4) La carte 

chinoise bas6e sur le King che ta tien, texte dont la r^daction fut entreprise 

en 1329 (Ed. Chavannes, BulLde L^colefrang, d^Extreme Orient, N,S. 3 [1903] 

217 n.), porte cöte ä cöte les noms A-lan et A-sz’ (cf. E. Bretschneider, Me~ 

diaeoal Researches from Eastern Asiatic sources, Londres, 1888, 2, 84). 

(1) \aiiLq.ptuq.pujj (Xudbadray) ms.; la correction de q.p en pp {db en br) 

est övidente, si l*on comparela forme de la p. 17 et les autres formes attestöes 

du nom. Le p (r) est aussiune erreur certaine, mais Torthographe exacte de la 

fin du nom n’est pas süre,"— Marquart, Chronol. (eite p. 345, n. 5), 88 n. 6, 

corrige en Xubraday, mais dans les HsBifecTiH (citös p. 345, n. 5) 10 n., il 

suggfere de Ure Xurdbaday. 
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<f Et des ^Innma oqt] (^) fuit le fils de Xubrat' (v. 344, n, 1). » Le 

rapproehement des deux passages etablit Tequivalence : Mont des 

Bulgares = ""Innixa ogr], c’est-ä-dire la chaine de montagnes qui, is- 

sue du Caucaseau Nord du Mont Elbrus, s’etend vers le Nord en 

separant les bassins de la Kuma et du Kuban 0. L’auteur vient 

d’ailleurs de dire que les tribusBulgares vivent au Nord de 

Nikop's, entendez Nixotpi;, petite ville cöti^re dont on reconnait le 

nom dans celui du «Neghepsouco»0, le Heaencyxo des cartes rus- 

ses. II en resulte que ces Bulgares habitent le Kuban : exactement ce 

qu’affirment les chroniqueurs byzantins 0. Ces brefs temoignages 

armeniens sur la migration qui conduisit les Bulgares du Kuban 

enBulgarie ont ete cites plusieurs fois (®), Mais a-t-on mesure leur 

importance reelle? M. Gregoire defend aujourd’hui Tidentification 

de Xubrat% leKovßgarog ou Koßqätog du patriarche Nicephore (®), 

le Kqoßärog de Theophane C^), le Qeträdes de Jean de Nikiou (*), 

(1) L’armenien a le singulier. 

(2) Cf. C. Müller dans son ed. de la Geogr. de Ptoli^m^ie, p. 913. 

(3) Cf. C. Müller, op, cit^ p. 909. Voyez la carte, ci-dessous, p. 353. Sur la 

Cascade de confusions qui a amene ä identifier Nixo'^pig avec plusieurs autres 

villes, en r^alite distinctes les unes des autres, voyez provisoirement [Ernest 

Honigmann et] Andr6 Maricq, Recherches sur les Res Gestae Divi Saporis 

(Mem. Acad. royale de Belgique, Lettres, t. 47, 4) p. 71 n. 

(4) Nicephore, Chron., p. ed. de Book : ITegi rrjv Macojriv Xiuv7]v 

xard rov Kaxpiva ^orafiöv; Theophane, Chron. p. 357g 6d. de Boor : 

d;rd öe rrjg avrfjg XtfJivrig (sc. le Palus Meotide) em tov Xeydpsvov Kov- 
<piv Tiorapov. 

(5) J. Marquart (plus tard Markwart; cf. p. 341, n.2), Die Chronologie der 

alttürkischen Inschriften^ Leipzig, 1888, 88 ; Id., T'oung Pao, 11 (1910) 663 ; 

Id., HsB'kcTifl pyccKaro apxeoJiornHecKaro HHcxHTyxa b'b KoHcxan- 

XHHOno.TB 15 (1911), 6 s.; V. N. Zlatarski, HcTOpMH na B-EJirapcKaxa 

Jlx>pJKaBa, 1, 1, Sofia 1918, 109 et 103 (d'aprös Markwart et Patkanean [1883] : 

cf. p. 341, n. 1) ; H. Gregoire, Byzantion, 17 (1944-5) 115, n. 34. 

(6) Nicephore, Chron.f respectivement p. 24^ et 33jg 6d. de Boor. [Cf. p. 

346, n. 4.] 

(7) Theophane, Chron., p. 357^2 de Boor. [Cf. p. 346, n. 4.] 

(8) Moravcsik, Byzantinoturcica, 2, 144, note Papparent d^saccord entre 

le memoire du Journal asiaiique, 1879, 379, oü Zotenberg transcrit Qeträdes, 

et la traduction de R. H. Charles (1916), ch. 120, 47, qui ecrit Kubratos. 

n faut Tentendre ainsi: en 1883, dans le texte de son Edition {Notices et ex- 

traits des mss. de la Bibi. Nat, p. 336^^) Zotenberg donne encore Qefrädes 

comme la le^on commune aux deux mss., mais dans sa traduction (p. 580), 

il dcrit Koubratos, comme le fera Charles, sans juger nfec^ssaire de signaler au 

lecteur les difförences de vocalisation, ni la correction du ( en b, laquelle ne fait 

d’ailleurs pas difficultä, puisque T^thiopicn est traduit de Tarabe et que Vßcri- 

ture arabe ne distingue le ö du f que par des points diacritiques. 
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le Kurt de la liste des princes bulgares 0, avec le chef Kbvßeq que 

les Miracula Bemetrii 0 nous montrent assiegeant Salonique 0. 

Adherer ä cette these, c’est rejeter comme entierement fictif le 

recit de la migration des Bulgares sous la conduite des cinq fils de 

Kuvrat, que nous lisons dans Theopliane et dans Nicephore 0. Or, 

.s’il est indeniable que ce recit renferme des traits legendaires, les 

deux phrases laconiques du geographe armenien, qui fut saus doute 

contemporain de ces evenements, confirment d’une maniere ecla- 

taute le fait mis en doute : les Bulgares allerent du Kuban au Da- 

nube non quand Kuvrat, mais quaud son fils Asparoukh etait leur 

chef. Kuvrat aurait-il, d’autre part, donne son nom a son pays 

et les Groates Tauraient-ils conserve? Cette ingenieuse hypothese 

de M. Gregoire 0 exige que le chef bulgare se soit appele ä peu 

(1) Dans Moravcsik, op. cit 2, 296, 

(2) Acta sanctorwn Oct, 4, 180 ef, 181 ab, 182 df, 184d, 

(3) Henri Gregoire, L*origine et le nom des Croates et des SerbeSf Byzantion 

17 (1944-5) 104 SS. Auparavant cette th^se a 6t6 celle de Pernice, Bessarione, 16 

(1901-2) 181-7, de Th. Uspenskij, Haßi^CTiH pyccnaro apxeojiornqecKaro 

HHCTHTyra bi, KoHCxaHTHHonoji-B, 14 (1909) 51 s, et ÜcTopia Busan- 

xiftcKoU HMnepiu, 1 (1913) 661 s., et de L, Niederle, Slooansk^ StaroUtnosti 

2, 1 (1906) 235 et n. 6, mais non, comme le dit Moravcsik (op. ciU, 2, 144), 

de W. Tomaschek, Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 28 (1877) 

683: ce demier se bome k comparer les deux noms, 

(4) [M, E. Honigmann, La Nouvelle Clio, 4 (1952), 290 n., reconnalt la 

source commune ä Nic6phore et ä Th^ophane dans le texte publice par I.. 

Orosz SOUS le titre, The London Ms. of Nikephoros « Breviarium »(OoyyposAAi;- 

viHai fieXirai, 28 [1948]) — en r^alitß une Chroniqae de 713, quTl faut peut- 

6tre attribuer ä Traianos Patrikios. Ce ms. 6crit le nom de Kuvrat: Kovßagog 

et Koßgärog. L'original devait porter Kovßgarog ou Koßgarog ou les deux 

formes, Cf, p. 347.] 

(5) Henri Grägoire, L*origine et le nom des Croates et des Serbes, Byzantion 

17 (1944-1945) 88-118, — Gregoire admet que le nom des Groates — c’est-ä- 

dire, pour lui, de Chrovatos = Kuvrat = Kouber — est un nom iranien äl¬ 

teste par deux inscriptions de Tanais sous les formes XogoaOog et Xogovadog 

(B. Latyschev, Inscr. ant. orae septentr. Ponti Euxini, II, n^ 430 et 445). 

Je crois utile de reproduire la notice consacr^e k Xogoadog par M. Vasmer, 

Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Süd¬ 

russland (Veröffentlch. d. halt, u. slav. Inst, an der tjniv. Leipzig, 3, 1923), 

p. 56 (je r^sous les abr^viations) :« XogoaSog Tanais Latyschev [op. cit.] II 430. 

Müllenboffs Deutsche Altertumskunde III 114 huraööa — « schön gestaltet» er¬ 

klärt nicht das 0, Millers [TKypnaji MHHHcxepcxBa napoAHaro npocBhu^enia, 

1886] 259 ff. " • Sonne » und osset. vat « Bett» ist begrifflich schwierig, 

wie auch Justis Iran. Namenbuch 172 : « seine, zugetane Freude (habend)». 

Etwa hu ~h uroada- « amicus »? Vgl. damit avest. PN urvatal-nara- « Männern 

gebietend» nach Bartholomae, Altiran. Wörterbuch 1536. Den Namen der 

Kroaten sieht Pogodin in XoQÖaßog, Aber ch^rvatini» hat keine slav. Etymo- 
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pres Kgoßdrog, forme de Theophane. Mais cette forme est une 

forme metathetique, sinon une erreur introduite dans le texte 

avant la- traduction du bibliothecaire Anastase. L*accord des au- 

tres sources, dont plusieurs sont certainement independantes, le 

prouve et permet de reconstituer une forme teile que Kuvrat ^). 

Revenons ä notre propos : precedant deux phrases qui resument 

Ptolemee, avec plus de fidelite au sujet des strategies (Geogr, 3,11, 6) 

et moins au sujet du Danube (3, 10, 2), le recit, absolument uni- 

que, du passage du Danube par vingt-cinq tribus slaves, sous la 

poussee des Goths. 

S’agit-il vraiment des invasions slaves du vii® siede? Les Goths 

n*y ont, bien entendu, Joue aucun röle. Niederle, encore jeune, 

logie u. sieht selbst wie ein Lehnwort aus. Vgl. dazu Verf. Deutsche Literatur 

Zeitung 1921 Sp. 508 ff.» [Vasmer s'y oppose au rapprochement entre le nom 

des Croates et celui de la chatne des Carpathes; il sugg^re une Etymologie ira- 

nienne: {fäu)haurvatar- «pasteur».] Gregoire 116, n. 37, observe avec rai¬ 

son que Tobjection ElevEe contre le rapprochement fait par Pogodin tombe 

si Ton admet que le nom des Croates est iranien, — Ajoutons deux Etymologies 

recentes de XoQoadoq: 1) V.I,ABAEV,OceTHHCKHä fl3HK H $OJiKJiop, 1 (1949) 

168 :«Iwav« soleilav, hyor-, os. /or+päE, os. wac :« messager du soleil»(?)», 

ce qui est peu vraisemblable; 2) S. Sara5, Iranische Herkunft des kroatischen 

VolksnamenSf Orientalia christiana periodica, 15 (1949) 313-40 : identique au 

nom de TArachosie, vieux-perse hara^uvati, avestique haraj^^aiti, indo-iranien 

*sarasvati « qui est riche en lacs »; le rapprochement est impossible comme le 

montrent les transcriptions grecques ""Agaxcoaia et Xogoxodd (Isidore de Cha- 

RAx, Geo^rr. gr, min., 1, 254) — citEes par Sakaß—, ainsi que les transcriptions 

arabes: ar-Ruhhag, ar-Ruyh]ud (cf. B. Spuler, Iran in früh-islam. Zeit, 

1952, p. 631). Eüt-il EtE correct, il n’eüt d^ailleurs point autorisE Vauteur, qui 

admet, bien entendu, le rapprochement fait par Pogodin, k faire dEcrire aux 

Croates un pEriple passant par le BaluEistän pour aboutir dans les Balkans. 

(1) [Cf. p. 346, n. 4. — Supposera-t-on, comme me le suggEre M. GrEgoire, 

que le nom de Kuvrat est un nom iranien, auquel Petymologie populaire au- 

rait infligE la mEtathEse en bulgare? Ilfaudra encore admettre que des sujets 

slaves de ce souverain Bulgare ont restituE ä son nom, en Tadoptant, une for¬ 

me plus pure. Enfin, la condition primordiale pour que ces hypothEses lingui- 

stiques puissent jouer : il faudrait que les futurs Croates aient EtE sous la do- 

mination de Kuvrat qui, nous Tavons vu (p. 345), regna au Kuban. Or, la 

Croatie Blanche, d’oü les Croates vinrent, sous HEraclius, au dire de Constantin 

PorphyrogEnEte, etait situee « par delE la BaviEre a et comprenait «la BohEme 

et une partie de la Pologne, plus, trEs certainement, des rEgions habitEes par 

les ancEtres des... Serbes de Lusace t> (Gregoire, L /., p. 93). Teiles sont les 

raisons pour lesquelles je ne puis souscrire ä la combinaison historique, deJE 

esquissee par Bury et Howorth (cf. Ostroqorsky, Geschichte, 2® Ed., p.85,n. 2), 

qui a trouve en M. Gregoire le plus savant et le plus habile dEfenseur.J 
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avait cru, lui, decouvrir ici le premier temoignage explicite sur le 

passage de Slaves au Sud du Dauube : en 376, les Goths, presses 

par les Huns, auraient refoule les Slaves (^). (II ne semble d’ailleurs 

jamais avoir doute que tel füt le sens du texte, mais plus tard la 

credibilite de Moise de Khorene lui est apparue moindre [2]). Tel 

qu’il est lä, dans son entier isolement, rien ne permet de fixer ce 

recit dans le temps. Si decevante ma conclusion düt eile paraltre 

j’estime qu’il vaut mieux, dans ces conditions, s’abstenir, que 

d’emettre des hypotheses gratuites. 

II 

J’ai ete amene ä citer le sceau, date d’une 8® indiction, de Yäno 

vTtdrcov rcov ärdgajcddojv r^v SxXaßomv trjg BiÖvv^v ^TtaQxiaQ. 

La date de ce document peu banal, qui confirme ce que nous lisons 

dans Theophane sur Tetablissement de Slaves en Bithynie, a ete 

peu ä peu precisee : Pancenko Tattribuait ä Tannee 650 ; Kulakov- 

skij a reconnu Justinien II dans Tempereur represent^ au droit et 

a propose 710/11 (plutöt 709/10); enfin, M. Ostrogorsky, observant 

que Tempereur est jeune et que, d’ailleurs, durant son second r^gne, 

on le represente d’habitude avec Tibere, a etabli la date exacte: 

694/5 (®). II n’y a gu^re, M. Charanis a cru devoir retourner ä la 

datation de Pancenko, sous le pretexte que tous les Slaves ayant 

ete massacres par Justinien II apres la defaite de Sebastopolis (692), 

provoquee par la defection des deux-tiers du corps de Slaves, 

Texistence d’un fonctionnaire Charge d’administrer les Slaves de 

Bithynie serait sans objet en 694/5 {Byzantion, 18, p. 70, n. 2). 

Ce raisonnement neglige Texageration avec laquelle il faut toujours 

(1) L. Niederle, Ein Beitrag zur Geschichte der südslavischen Wanderungen, 

Archiv. /. s/a». Philologie, 25 (1903) 307-16 (en parücuUer 312-6); il utilise la 

traduction russe partielle de la recension longue par Patkanean (1883): v. 

supra, p. 341, n. 1. 

(2) L. Niederle, Slovanski staroiitnosti, 2, 175 s.; Id., Manuel de Vanti- 

quiti slave (Collect, de manuels publi^s par l’Institut d*6tudes slaves, 1) 1 (1923) 

59 s. P. 59, n. 3, Niederle confond deux probl^mes qui ne sont pas n^cessaire- 

ment li6s: celui de Tauteur de la Giographie et celui de la date de ITiistorien 

Moise de Khorene. 

(3) G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, p. 85, n. 3. 

[2® 6d. 1952, p. 107, n. 1 : « Der Widerspruch von P. Charanis... gründet sich 

darauf, dass er die Mitteilung des Theophanes, nach der Justinian die nach 

688 in Bithynien angesiedelten Slaven im Jahre 692 ausgerottet haben soll,.., 

seltsamerweise als bare Münze hinnimmt, »j 
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compter dans les recits de la Sorte: cela seul suffirait ä Tecarter. 

Mais, d’une lecture attentive de Theophane il ressort qu’apres la 

desertion de 20.000 Slaves sur 30.000, Justinien fit massacrer, avec 

femmes et enfants, les 10.000 hommes qui restaient de ce corps 

d’armee, et non point tous les Slaves etablis en Bithynie : Theo¬ 

phane, p, 365, ed, de Boor ; Tovrcp tcö äxei "'lovoxiviavög e tz e - 

Xe^axo ix x öj v ji s x o t x i a d i v x o) v vti' avxov 

Z X X d ß 0) V xal iaxQaxsvaa xiXiddag X' xai onXiaaq avxovg 

inoyvoiiacav avxo'vg Xadv TtSQiovatov, dqxovxd xe avxdtv Neßov^ 

Xov xovvojua. OaQQ^aag de slg avxo'ög y£yQd<p7]xe xolg ’'AQay>t /nrj 

ififievecv avxov xfj eyyqdtpmg av/ifpcDV-rjOeiafj eiqi^vfj. xal Ttaga- 

Xaßojv xov TZEQiovawv Xadv xai ndvxa xd xaßaXXagcxä difcaxa 

enoqevdT] ev ZeßaarojtoXei xfj Tiaqd ddXaaaav... vTcoßaXayv ds 

Movd/xed x ^ avfjzfxaxovvxi ^Pco^j^aioig oxQaxrjyM x co v 

ExXdßcov ... TteiBet 7tQOG(pvyelv-ngog avxovg fiexd xal x' 

XiXiddcDv £ X X d ß (o V, xai oiSxco ^P<o/xa(otg xtjv q}vyrjv 

Ttegtanoi'qaaxo. xoxs "’lovaxiviavdg ävslXe xd x ov x mv iyxa- 

xdXaififia avv yvvat^l xal xexvoig Ttagd ro) XsyoiJLEvqy Aev- 

xdx7], xoTigy xgruivfbbai xai TtagaBaXaoalzjy xaxd xov Ncxojiirj- 

deidoiov xoXjtov xeifievcg. 

Les chiffres de Theophane paraissent exageres ä M. Charanis 

{ibid. p. 75, n. 3). Afin d’etahlir qu’il en est bien ainsi, il invoque, 

en se referant ä Bury, A history of the Later Roman Empire^ 1889, 

322, 3, le temoignage d’un historien armenien selon lequel les 

transfuges auraient etd sept mille. Bury donne, lui, le renseigne- 

ment d’apres Saint Martin — « according to Saint Martin » — sans 

plus. Et cependant Tidentite de Fauteur n’est pas indifferente 

pour apprecier la valeur de ses dires. Qui se douterait que le pre- 

tendu historien armenien n*est autre que Michel le Syrien, pa- 

triarche jacobite d’Antioche de 1166 ä 1199, dont Saint Martin 

citait un manuscrit de Fabrege armenien, dans VHisioire du Bas- 

Empire de Lebeau (12 [1831] 22, 3), ä une epoque oü cet abrege 

etait encore inedit et oü Foriginal syriaque n’etait pas encore de- 

couvert? Voici le passage'dans la traduction de Chabot: Michel 

le Syrien, Chronique, 4, 446 [2, 470]: « Justinianus, empereur des 

Romains, qui avait un orgueil insolent, ne permit pas que Cypre 

füt aux Romains et aux Taiyaye [Arabes]; il en fit enlever les 

habitants, en la 7® annee de son regne. En apprenant cela, ‘Abd el- 

Malik lui reprocha vivement d’avoir rompu la paix et de n’avoir 

pas patiente, jusqu’ä la fin des (dix) annees, C’est pourquoi Mo- 
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hammed, emir de Djezireh, envahit le Beit Roumaye. Les Romains 

lui livrerent bataille ä cöte de Cesaree de Cappadoce. Les Esclavons 

prirent le parti des Taiyaye et s’en allerent avec eux en Syrie, au 

norabre d’environ sept mille. Ceux-ci les etablirent ä Antioche et 

ä Cyrrhus, leur donnerent des femmes et leur partagerent le tribut 

et les provisions. » 

Quelle est cette Sebastopolis qui vit, selon Theophane, la defaite 

de Justinien? Brooks (BZ, 18, 154 ss.) a montre que rien ne per- 

mettait de Tidentifier avec Sebaste de Cilicie (Aya§), comme tout le 

monde le faisait avant lui, Procedant par eliminations successives, 

il exclut, a cause de leur position excentrique, Sebastopolis de Carie 

(pres de Kizilca) et Sebastopolis-Dioscurias (Suchumi) sur la cöte 

orientale du Pont-Euxin. Le choix lui reste alors — du moins le 

croit-il — entre deux Sebastopolis. L’une est la ville bien connue 

d’Arnxenie premiere (Hierocles, Synecdemos, 703,5 ed. Honigmann), 

aujourd’hui Sulu-saray <( The other was a fortress in Pontus Po- 

lemoniacus, known only from the 28th Novelle of Justinian. In 

the present state of our knowledge of the north of Asia Minor this 

cannot be located, and there is no reason why it might not have 

been on or near the sea (as xfj nagä ödAauorav is only intended to 

distinguish the place from the better known S. in Armenia I, it 

needs not be pressed to mean that it was actually on the sea), and 

the supposition that this was the site of the battle has nothing 

serious against it.» (p. 155 s,). Cependant, ajoute Brooks, le plan 

de la Campagne serait plus simple si Ton pouvait supposer que 

« xfj nagä OdKaaaav )> est une erreur, et qu’il s’agit reellement de 

Sebastopolis en Armenie 1. Les Romains auraient gagne Sebasto¬ 

polis, les Arabes Sebasteia (Sivas); la rencontre aurait eu lieu 

entre les deux villes. 

Ce problöme est un faux problöme (^). La Sebastopolis citee dans 

(1) Dans une note parue dans le tome suivant de la — La bataille de 

Sebastopolis, BZ 19 (1910) 259 s. — M. Henri Gr^goibe r^pondait d4jä ä 

Brooks que * La Sebastopolis du Pont polemoniaque dont parle Justinien est 

identifi^e depuis longtemps. » Mais il poursuivait: « C*est Phasis-Sebastopolis, 

place maritime 4 rembouchure du Phasis, aujourd'hui Poti (Anderson, Classi- 

cal map of Asia Minor, Pa,).» Anderson est ici victime d*une erreur qu'on aura 

de la peine 4 döraciner, car eile passe de carte en carte: je la retrouve aujour- 

d'hui sur les cartes dessin4es pour le t. II de VHistoire du Bas Empire d'Ernest 

Stein. Phasis (P‘ot‘i) ne s^est jamais appelee Sebastopolis. La source de Per- 

reur est la Giographie de Ptoe^m^e qui eite Phasis et Dioscurias dans le cha- 

pitre de la Colchide, sans dire que Dioscurias a et6 rebaptisee Sebastopolis 
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la Novelle de Justinien est sans aucun doute Dioscurias-Sebastopo- 

lis, sur la cote orientale du Pont-Euxin. 

La Novelle 28, du 17 aoüt 535, supprime la province de Pont 

Polemoniaque et Tintegre ä celle d’Helenopont. Un des motifs 

justifiant cette mesure est le nombre insuffisant des villes de ces 

deux provinces : l’Helenopont en comprend huit « et fcinq autres 

constituent le Pont Polemoniaque, Neocesaree et Comana, Trebi- 

zonde, Cerasonte et Polemonium (car il faut compter Pityous et 

Sebastopolis parmi les places fortes plutöt que parmi les villes); 

en Sorte que les deux Ponts se limitent a elles. Apres eux se trouve 

notre Lazique...» (^), 

La juxtaposition des noms des places fortes (fpgoijQia) de Pityous 

de Sebastopolis vaut une definition. II n’est que de lire Procope ; 

Bell, Goth, 4, 4, 3 : Apres les Abasges ou Aphkhazes vivent sur la 

cöte du Pont Euxin, en remontant vers le Nord, les Zijxoi (Tcher- 

kesses). Merä de avrovg Sayivat jtter oixovat, fiotgav de av- 

rcov XTjg naqaXlai; ^Pcofialoi ix naXaiov el%ov, ep qo i q i6, xe 

ÖBLfidfXEvoi sTtiBaXaoaidia dvo, SaßaatoTtoXiv 

re X al llirvovvra, övoZv 'jq pt, i q a tv <5d(p äX~ 

Xij X 0 IV öiaxovxat (pqovqäv ivxavOa axqaxi<ox(ov xd e| 

oLQX'i^g xaxsax'^aavxo, rä ptav yäg nqoxeqa xaxdXoyoi ^Poifiaimv 

axqaxioixdiv xd int xfjg dnxr\g ndvxa %a)pta ix xov TqaneCovvxog 

dqlcüv äxQt' ig xovg Saytvag alxoVy finaq pioi aiq7]xai • vvv di 

fiöva xd Ö1JO xavxa <pqo^qia iXiXamxo o(ptaiv ... II raconte en- 

suite comment, peu d’annees apr^ la Novelle 28, en 541 (2), les 

(5, 9, 2; p. 922g et 923jq 6d. C. Müller). Mais, dans le chapitre de la Cappa- 

doce, il nomme une Sebastopolis k laquelle il pröte les coordonnees de Phasis 

(5, 6, 6 ; p. 870 g ; voyez la note de Gh. Müller). Il y a lä une erreur manifeste 

(ainsi Müller, ad loc.): aucun auteur ne dit que Phasis porta le nom de S^bas- 

topolis; au contraire Arrien affirme que la ville qui rempla^a Diosctutas fut 

baptis4e Sebastopolis (Pdriple du Pont Euzin^ 10, 5) et de multiples documents 

attestent que ce nom v4cut au moins aussi longtemps que les G6nois conservö- 

reut un comptoir dans la ville (voyez p. ex. G. Bratianü, Recherches sur le 

commerce ginois dans la Mer Notre au XIII^ s., Paris, 1929, p. 195 s.). 

(1) La suite de la Pr^face fournit des donndes göographiques nombreuses. 

On s’^tonne de trouver ce document officiel n^glig^ dans la plupart des ar- 

ticles de la RE oü il eöt dü Stre utilis6. 

(2) La date — 541 — ressort du parall6Usme entre notre passage et le Bell, 

Pers. 2, 15, 1. Comparez : Xoaqoriqy 6 Ilsqocov ßaoiXevQ, AaCcov avrov i7ta~ 

yayofjiivcov ig ri^v JlixQav, (TTQdrevpa Ileqamv ävravBa ariXXeiv iv aTtovSfj 

slxa, et: 6 Xoaqörjg ini Kokxida xöv orgardv ijye, Aa^cov airdv inayo- 

lxivoi>v ii airiag rocdaSe, Sur les 6v6nements de ces ann6es voyez E. Stein, 

Histoire du Bas-Empiret 2, 493 s. 
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Romains detniisirent les deux forteresses, lorsqu’ils apprirent 

que Chosroes, revenu ä Tappel des Lazes, avait envoye contre elles 

une armee. Cette destruction, qui contraignit les Perses ä regagner 

Petra les mains vides, fut ä Torigine de la fortune de Sebastopolis ; 

nous savons gräce a Procope encore, mais cette fois dans le De 

aedificiis, que Justinien la reconstruisit et que du simple comptoir 

fortifie il fit une vraie ville (^). Je ne doute pas,pour ma part,qu’il 

y batit alors Teglise de la Vierge ä partir de laquelle le christianis- 

me devait rayonner en Aphkhazie (^). 

II suffit. Sebastopolis est le fort romain de la cöte orientale du 

Pont Euxin inspecte par Arrien. Elle remplagait Tetablissement 

grec de Dioscurias (^). Elle conserva son importance commerciale 

tant que les Ottomans n’eurent pas tue le commerce genois dans 

cette partie de la Mer Noire. Son nom georgien ancien est gbciOo, 

C;^omi {*), la forme russe est CyxyM et la forme georgienne actuel- 

(1) Procope, De aedificiis, 3, 7, 8 ; t. 2, p. ed. Haury : "/va, 

d?) Tcal rovro fxoi Öeötijyr]Tai, d>Q sv rfj avriTiigag 'j^neCQcp ix Aa^ixfjg ini 

rrjv Maimriv i6vti Xiixvr}v (p q o i) q i a (5i5o, SsßaarovnoXiv 

re X ai 17 ir ovvvr a , xadetkov Xo(tq6tjv dxoijaavreg 

orqdrevpia arikkeiv ivravQa öid anovöfjg e^^iv rovg re rd (pQovQia ravra 

xaßeiovrag» dXXä vvv ^lovoriviavog ßaaikevg ravrrjv Öij rrjv Xeßaorov- 

nokiv dvavscoad/jisvog ^vfinaaav, xai rw /nev jiSQißokq) zolg re dkkoig d/v- 

Qcofiaai nenoiripLsvoQ ävdkoyrovy ralg öe äyvialg xal ralg äkkaig oixoÖo- 

fitaig öiaxoapirjGagy r^ re xdXkei xai riß fieyedei ndkiv ravvv d^iokoyw- 

rdrrjv iv xoig /adkiora xarearrjaaro. 

Cf. encore Bell. Pers. 2, 29, 18: HeßacroTioklg re e v r a v Q a 

X a I r 6 TI irovovvrog (pQovQiov i a r t ... 

(2) Selon Stein (op. dt, 2, 304, n. 2) « L’6glise mentionnee par Procope 

(/. c. [bell. Goth. IV], 3, 21) ne fut sans doute bätie ni ä Pityonte ni ä S6basto- 

polis (cf. Byz. Zeiischr. VI [1897] 636) ou il doit y en avoir eu depuis longtemps, 

mais dans TApfakhazie proprement dite. » L’article de Kulakovskij, rjjfh ömji 

nocxpoen hmh. K)CTHHHaHOM xpaM ujih AöaaroB ? ApxeojiormecKia 
HSB^fecxiH H saMifexKH 5 (1897) [Moscou], p, 33-7, critiquö par Stein ä travers le 

r6sum6 de la BZ, me paralt concluant. Croire qu^une 6glise pouvait etre 6difiee 

quelque part ä Tint^rieur de TAphkUazie, c’est se representer bien mal le degr6 

de civilisation du pays. Et dire que Sebastopolis devait avoir une öglise depuis 

longtemps, c'est oublier que la ville fut dtouite et reconstruite sous Justinien. 

Cette thfese est en outre confirm^e, comme Tobserve Kulakovskij, par les no- 

tices ßpiscopales ; dejä V^ExOeaig du pseudo-£piPHANE (vii^ s.), porte : 

^Enayxiag ^Aßaoyiag ... 6 EeßaarovTiökecog (dans H. Gelzer, Ungedruckte 

and ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuumy Abhg. d. bayer. 

Akad. d. Wiss,, philos.-philol, CI., XXI, 3 (1901), p. 536, n® 75). 

(3) Sur Dioscurias, v. Tomaschek, RE 5, 1123-5, s. v, Dioskurias n® 2. 

(4) P. ex. Wakhoucht, Giographie, p. 402 [403] Brosset. 
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le Suchumi. Quant ä Pityous, « deux jours plus au Nord eile a 

conserve son nom jusqu’ä nos jours: la forme russe est ÜHuynHa (^). 

Ces identifications evidentes laissent sans concurrente Sebasto- 

polis d’Armenie (2). Elles font aussi apparaitre une particularite 

de geographie administrative qui n’a guere attire Tattention, La 

Les noms des villes du Pont Pol^moniaque sont soulign4s. 

province de Pont Polemoniaque se proIongeait,au-delädela Lazique, 

ä la vassalite chancelante, par les forts de Sebastopolis et de Pi¬ 

tyous, enclaves romaines dans des regions dont la dependance etait 

(1) Sur pityous, v. Erich Diehl, ME 20, 1883 s., s. v., qui n^glige la Novelle 

28 et la liste des P^res de Nic6e La forme gÄorgienne est Bifivinta 

(p. ex. Wakhoucht, Geographie, p. 406 [407] Brosset). 

(2) M. Gr^goire, d^fendant cette Identification en 1909 (cf. p. 350 n.), voyait 

en Tiagä QdkaaaaVy chez Th^ophane, une glose maladroite. L'erreur ne vien- 

drait-eUe pas de ce que la ville etait consid^r^e comme pontique? 

Byzantiok XXIL — 23. 
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souvent theorique. Coupees du reste de Tempire du cöte de la 

terre, ils n’etaient d’ailleurs isoles qu’en apparence, car la mer est 

ici la grande voie de communication (^). 

III 

II y a interet, ce me semble, ä rapprocher dans cet article de mises 

au point le fait etabli par M. Dölger — que la premiere attestation 

de « Slave » avec la valeur d’« esclave » dans un document byzan- 

tin est de 1136 — et les conclusions de Tetude de M. Ch. Verlindeii 

sur « Uorigine de sclavus = esclave. Balletin Du Gange (Archivum 

latinitatis medii aevi) 17 (1942) 97-128 : les termes en lesquels se 

pose desormais le probleme de la diffusion de Temploi de « Slave » 

= «esclave», dont la portee est grande, par exemple pour Thistoire 

des courants economiques au Moyen Age, s’en trouveront preci- 

ses ; car ce probltoe subsiste. 

Pour toute l’Europe occidentale (Espagne, Italic, France, Alle- 

magne), M. Verlinden, qui ne pr^cise pas Tetendue de ses depouille- 

ments, mais dont les lectures sont certes tres vastes, n’apporte au- 

cun exemple de Temploi pur et simple de «Slave» — «esclave» avant 

le XIII® siede. Mais cet usage, qui se multiplie alors dans toute 

TEurope, a-t-il ete enti^rement determine par le commerce des 

esclaves originaires des regions du Sud-Est europeen et des rives 

de la Mer Noire auquel se livraient Genois et Venitiens? Ou bien 

represente-t-il Taboutissement d’une evolution amorcee en Alle- 

magne des le ix® si^cle? En Allemagne, en eff et, ä repoque ou 

beaucoup de Slaves furent vendus comme esclaves, sclavus apparait 

dans les documents,non point exactement avec le sens d'«esclave», 

comme le dit M. Verlinden (p. 125), mais avec celui d’« esclave 

slave », qui est Tetape intermediaire obligee de cette evolution se- 

mantique. M. Verlinden eite plusieurs textes du x® s. II observe 

encore que « c’est... peut-etre dejä avant le x® siede que sclavus 

se rencontre en Allemagne avec le sens d’esclave. » Les MGII, 

Diplomata regum Germanorwn ex stirpe Karolinorum, confirment 

son hypothese. J’y rel^ve trois exemples qui appartiennent au 

IX® siede: 1) I, 898; diplöme de Louis le Germanique du 18 jan- 

vier 853 confere au cloftre de Saint-Emmeran : super homi[ni- 

(1) Ce Statut etait ancien. A Nic6e un des trois ßvßques du Pont Polemo- 

niaque 6tait I^rgarotpiXog Ihrvovvxog (H. Gel2er, Patrum Nicaenorum no- 

mina = Script. Sacri et profani, 2, p. txii, 113). 
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bus] liberis vel Sclavis (^) (cf. 8837 : tarn Baioaxii quamque Sclavi, 

liberi et.servi); — 2) I, 11726; Louis le Gemianique, 21 avril 857 ; 

cloitre d’Altaich; aut homines ipsius monasterii tarn ingenuos 

quam serüos Sclavos et accolas super terram ipsius commanentes; —■ 
3) III, 99io ; Arnolf, 21 novembre 889, eglise episcopale de Würz¬ 

burg ( « Bis auf unbedeutende Zusätze wahrscheinlich nach dem 

verlorenen, das Privileg Ludwigs des Frommen vom 19. Dezember 

822 Mühlbacher ^ n^ 767 wiederholenden Diplom Ludwigs des 

Deutschen (Lechner Verlorene Urk. n^ 599), »): aut homines ipsius 

ecclesiae sive accolas vel sclavos. Cette evolution, si proche de son 

terme des le ix® siede n’a-t-elle pas abouti? Y a-t-il solution de 

continuite entre Temploi de « Slave » = « esclave slave » aux ix®, 

X® et XI® s. et celui de « Slave » = esclave » au xiu®? Seule une 

reponse ä cette question permettra peut-etre de preeiser le röle 

de Byzance dans cette diffusion (^). 

Andre Maricq, 

Charge de recherehes du Fonds National Beige 

de la Recherche Scienüfique, 

NOTE ADDITIONNELLE 

J*ai lu avec beaucoup d'int^rßt les tres savantes notes de M.Andrö 
Maricq. Sur les points oü il me fait Thonneur de discuter mes opi- 
nions, je lui repondrai brievement, en attendant de reprendre la ou 
les questions. 

Le dossier khazare. J'ai önum^r^ aussi compldement que pos- 
sible les pi^ces du dossier khazare dans mon article intitul^ : G. B, 

LIM (G. V.LIM), Une appellation hebraique de la Gaule ou les Kha~ 

zares et la France (Melanges R. Dussaud, t. II, pp. 489-493). Ges 
pieces sont au nombre de neuf, toutes ecrites en h^breu. Aucune 
ne saurait etre du x® siede. Dans un r6cent article de La Nouvelle 

Clio (IV, 1952, pp. 281-287), que M. Maricq a d’ailleurs cit6, j*ai 
montr6 que le röle pret6 par TAnonyme de Cambridge ä Oleg TAn- 
cien provient d^une confusion, volontaire ou involontaire, avec Oteg, 
fils de Svjatoslav, fait prisonnier par les Khazares en 1079. L'Ano¬ 
nyme est ici tributaire de la chronique russe. D'autre part, j'ai 

(1) Sur ^original une main posterieure a corrig^ en : homines liberos vel Sela- 

OOS, 
(2) Ch. Verlinden, l, Lf 125 « Le mot, du moins avec cette signification, y 

[en Allemagne] connalt ensuite [aprös les x« et xi« si^cles] une 6clipse plus ou 

moins complete due ä la disparitioii du graiid courant commercial qui eii avait 

r6pandu l'usage. » 
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montr6 dans Byzantion (XII, 1937, pp. 244 sq.) que TAnonyme de 
Cambridge est une Version qarai'te de la fameuse correspondance; 
et les Qara'ites apparaissent en Grimme depuis la seconde moiti^ 
du xni® sifecle seulement. La date de TAnonyme ne peut etre fixee 
qu^en tenant compte de ce double terminus post quem. Je n'insiste 
plus, par ailleurs, sur Thypothfese d'un faux moderne, et je me rap- 
proche donc du point de vue de Kokovcov et de M. Maricq lui- 
m^me. L^essentiel est que c’est du roman et non de Thistoire. 

L'identification de Kuvrat, souverain de la Grande Bulgarie, avec 
Teponyme des Groates, et le Kuver des Miracula Sonett Demetrii. 

Pour r^soudre cette question, il faut tenir grand compte du fait que 
Kuvrat est le neveu d'un personnage nommö Organa. Or, le Por- 
phyrogön^te, dans son histoire l^gendaire de Texode des Groates sous 
H6raclius, associe Kgoßarog ä un prince nomme Porga (cf. notre 
art. L'origine et le nom, p. 92 et 95). Ge Porga, en tout cas, aurait 
joue un röle dans le bapteme des Groates, tandis que, d'apres Nice- 
phore, Theophane et Jean de Nikiou, Kuvrat ou Kuvratos est neveu 
d'Organa et dans sa jeunesse fut baptis6 ä Gonstantinople. II parait 
difficile de ne pas identifier le Porga du Porphyrog^n^te et TOrgana 
de la source Nicephore-Th^ophane (cf. p. 346, n. 4) et de Jean de 
Nikiou, d'autant plus que dans la Version latine de Theophane par 
Anastase, comme dans le texte grec, le prince bulgare s'appelle 
KqoßäTOQ (Nicephore ; KovßQarog, KoßgäTog), ce qui est bien prfes 
de XQoßärog— ^ponyme des Groates chez le Porphyrogenfete. Cette 
metathese Kubr-/Xgo/5- n’est donc guere opposable ä notre Identifi¬ 
cation. Quant ä l'origine iranienne du nom, Xogoadog, eile n'empeche 
nullement des alt^rations m^tathetiques ou autres du nom dans le 
domaine bulgare. N'oublions pas que la liste officielle des rois bul- 
gares nous montre Talteration la plus forte, Kurt, sans que Tidentitö 
soit douteuse. M. Menges (Byzantion, 21 [1951] p. 108) a conjecturö 
avec vraisemblance que le nom protobulgare de viendrait 
de Chosro^s, Le titre bien connu de Tarqan apparait sous la forme 
m^tathötique rganavov (cf. Byzantion, 21 [1951], p. 275). 

Enfin, le röle historique de Kuver, si bien attestö par les sources, 
est parfaitement conciliable avec une grande partie de la carrifere 
historique du prince bulgare Kuvrat. Ce röle, qui est celui d'un chef, 
reconnu par le khagan des Avares, de tous les ölöments non-avares 
du khaganat, semble avoir occupö le prince bulgare des sa jeunesse. 
A propos de la visite de Kuvrat ä Gonstantinople en 619, M. Runci- 
man dit tres justement: « At this time he was probably just a Hun- 
nish Chieftain ; his great kingdom was not yet founded. » (A History 

of the First Bulgarian Empire, p. 15). Nous ajouterons que toutes 
ses aventures dans Tempire avare, jusqu^’ä son exode, sont peut-etre 
le fait d’un cadet qui a cherche fortune ä Tetranger sous la protection 
de Tempire chr^tien, puisque Kuvrat etait le neveu d'Organa (qu'ä 
tort ou ä raison, nous avions proposö d'identifier avec Irnik). Et 
enfin, Ko'ößaqog (Kuver) n'est-il pas une des formes du nom de Kuv¬ 
rat dans la Chronique de 7IS, L’observation est de M. Maricq, et je 
la crois decisive en faveur de ma these. H. G. 
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I 

1. Miraciila Demetrii, livre 2, chap. 1 

(PG 116, 1329 SS.) 

Les Slaves ont laisse quelque repit ä Thessalonique; la ville 

se ressaisit et prepare sa defense: xal ^ rwr TTOvhttrcov dtä y(o~ 

varicov firjxcivrj xateaxEvaaro ev rfj yfj XQvq)rjddv oTzore- 

devrcovy ef dMyrjg 'öhjg rivdg axevaadevrcov, ÖTtcog rfj rojv roiov- 

rcov ogydvcov äogaata ol rfiv oQi^riv tfjg sTttßdaecog notsladai 

fiiXXovxeg noXifiioi ev airolg e/xTcaQ&ai (§161). Le recit de 

Tattaque parle aussi de ce dispositif et nous fournit un precieux 

texte parallele: rcbv XQVTitebv r&v reiXoiv keyo/[ievo>v ... 

(xrjxavrj (§ 163); et plus loin un second : riov [ih (des assaillants) 

TtQog rolg XQvnrolg navrijXoig slaßaXovrcov ixeiae xarojcaQSvrcov 

(§ 164). 
Les deux premiers passages ont ete allegu^ dans la celdbre 

« Teichotaphromachie» qui opposa MM. Henri Gregoire et Franz 

Dölger. M. Gregoire traduit: <( Et Ton machina la ruse de chausses- 

trapes consistant en pointes garnies de clous, cachees en terre, et 

faites d’un peu de bois (ou « tirees d*un petit bois »?), afin que les 

ennemis, invites ä s’elancer ä Tassaut de ce c6te par Tinvisibilite 

de ces chausses-trapes, s’y enferrassent. ^; « L’artifice des pieux, 

cloutes et Caches, appeles reiXa (terme technique, dont M. P. 

Orgels expliquera Torigine).» (Byzantion 12 [1937] 297 s.). M. 

Dölger traduit: « Und es wurde nun der Hinterhalt {ßtixavrj) der 

im Boden versteckten Gerüste mit nägelbewehrten Spitzpfählen 

{1 rj rwv novhtircov [= das lat. pulpita Brettergerüste] ötd yo- 

vaticov tJAcotcov pirjX^) angelegt, welche aus wenig Material (i^ 

oXiyyg vXrjg) hergerichtet wurden. »; « Der Hinterhalt der verbor¬ 

genen, 'yXiord (?) genannten reiXr) (?). » (BZ 38 [1938] 48). 

Les deux ejninents byzantinistes ont releve le caractere enig- 
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matique du terme reiXeov (gen.), mais Tobjet de leur recherche ne 

les a pas amenes ä traiter ce point de lexicographie. Pour nous 

aider ä identifier le mot que cache cette graphie et ä definir d’une 

mani^re au moins approximative Tengin ainsi designe, nous dispo- 

sons heureusement des paralleles : 1) rj rmv novXmr(ov (5td yco- 

vartcov t^Xcotwv ixr)%avrj ... sv rfj yfj XQvcprjödv äTzoTsOevrcov ; 2) ^ 

rd>v XQVTtrw ra>v tetkcov Xeyofisvcov ’i^Xmrcov ... ixYjxavrj; 3) xolg 

Kqvnxoi<; navTYjXoiq {^). Les trois definitions sont de plus en plus 

breves et de moins en moins precises. De leur comparaison resul- 

tent les equivalences ycuvarmv '^Xcoröjv (gen.) = reiXayv i^Xcormv 

(gen.) = navxTjXoLQ (dat.). La formation du dernier mot est trans¬ 

parente, mais eile nous eclaire peu sur Tobjet designe. Au con- 

traire Tequivalence de reiAcov (gen.) et yo^vaxioiv (gen.) constitue 

un moyen de contröle, puisque le sens propose pour un terme de- 

vra convenir a Tautre, Disons sans plus tarder qu’il faut lire yovd- 

xia ^Acord, fSkoi 'j^Xcoxol (^. Fovdxiov est le diminutif de yovv 

et n’a rien ä faire avec ycovia. TvXog est le cal, Tepaule — cal- 

leuse — du porteur, le coussin. La connotation commune aux deux 

termes est celle de renflement circulaire. La traduction litterale 

serait: <* rotules gamies de clous », « coussinets garnis de clous ». 

II s’agit de chausse-trapes (^). Par une image tres proche le latin 

designa ces engins du nom d’un coquillage herisse, le murex: 

ut circa moenia eins ferreos mmices spargeret (VaL Max. 3, 7, 2); 

murices ferreos in terraxn difjudisse Darewn (Quinte Curce 4, 13, 

36). — Je ne me hasarderai pas ä preciser si les termes employes 

dans notre passage correspondent ä une espece particuliere de 

chausse-trapes. Leur caractere technique me parait d’ailleurs ex- 

clu par le souci du style dont l’auteur temoigne en variant Tex- 

pression (f). 

(1) Uav-K-fiXoiC, est, k ma connaissance, un dna^; rien ne prouve qu'il faille 

^crire navBi^Xoig; nominatif ndvx'qXog ou 

(2) J'adopte )a forme masculine x'oXog de preference ä la forme feminine 

rdXr] k cause de Taccent du gen. pl. 

(3) Je me permets de rappeier la d^finition de LitW: « Fer ä plusieurs poin- 

tes aigues, dont quelques-unes s’61^vent, et qu’on s^me dans un champ pour 

fermer les passages ä la cavalerie... Au plur. Des chausse-trapes : car le sens 

est une trappe qui chausse, qui saisit...» 

(4) Le nom technique des chausse-trapes est xQißoXoi chez les tacticiens 

byzantins; cf. F. Lammert, JRE 6 A, 2413-5, s. v. roißoXoi et R. Grosse, 

Römische Militärgeschichte, Berlin, 1920, p. 305, n. 1 (liste de r^f.). — Dans 
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Les parall^es que nous avons reconnus ^clairent aussi sur un 

point la constniction du premier passage. Puisque les ri^Aol rjlcoroi 

et les navrrjXoiQ (dat.) sont dits « Cachesil faut rapporter ev 

xfj yfj XQVfrjddv äTzoreOevrcov ä yovarlcov fihoxmv et non ä itovhti- 

rcov. Une le^on du ms. de Paris (Paris, gr. 1517, fol. 139y), qu’il 

faut certainement introduire dans le texte, confirme cette Inter¬ 

pretation et explique le nom de rj xtbv TtovXjcixcov firjxdvi] donne 

au piege : il porte öXtyrjg ^Xrjg axsjtaaOevxcov, au lieu de 

ö. V. oHevaadevxojv. Le piege est dit « des planches », parce qu'il 

se presente comme une trappe qui s’ouvre sous les pieds des as- 

saillants et les envoie s’enferrer sur les pointes des chausse-trapes. 

Je propose de traduire: « Et Ton construisit le « piege des plan- 

chers» consistant en rotules garnies de clous dissimulees dans le sol 

et recouvertes d’un peu de bois, afin qu'ä cause de rinvisibilite de 

ces engins les ennemis qui lanceraient Fattaque, vinssent s’y en- 

ferrer » (§ 161); « le piege des coussinets, comme on dit, garnis de 

clous et dissimules » (§ 163) ; «les uns (des assaillants) s’etant jetes 

sur les chausse-trapes dissimulees et s’y etant enferres » (§ 164) (^). 

Signaions encore une correction evidente ä apporter ä cette 

page des Miracula : xai xavxa fisv — c’est-ä-dire l’apparition de 

saint Demetrius — ov fiovov ol xcov xov äylov ßamiofxaxog fxs- 

fXVYjfiivoi, d)g nXeiaxot idsdaavxo, äXkä yäg xal 7t al- 

b E g ^ E ß qaioiv a<pb o qo i xaxä xd xcbv Xsyofievcov BqoX“ 

da)v juSqog ededaayxo (§ 164). 

"'Acpßoqog est une epithete de l’enfance. Mais la puretd de l’en- 

fance n’est point en question ici: Ttaibeg ^Eßqaltov est un idiotisme 

le Chant d'Armouris yovdriov apparalt avec une acception technique de la 

langue militaire, celle de genouillfere, qui n'est pas relev^e dans les diction- 

naires et lexiques dont je dispose. Un sarrazin qui avait enlev6 le cheval de 

Dig^nis, raconte la poursuite qu^il subit: Mä t6v xvq rjXiov t6v yXvxvv, fid 

T^v yXvxsiav rov judvvav, / aaqdvra fiiXta fxs iöicoxvev ne^dg fxe rd yovd- 

Tta, / xal äXXa aagdvra xecyaaqa TteCdg fxe rd Xovgixiv. / xovrä fXB 

eipdaaev elg xfjg Evqiag TTjv Ttoqxav (v. 161-64 ; p. 211 dans Henri Grj^- 

GoiRE, "O AiyBv^g ^AxqLnag, N.-Y., 1942; les v. 161-164 reprennent les 

V.95-97, et 163 permet de restituer 96b). «Par Messire le Soleil le doux, par sa 

douce m^re, / pendant quarante milles il me poursuit ä pied malgre ses ge- 

nouill6res / et quarante quatre milles encore ä pied malgrö sa cuirasse, / et me 

rattrape ici pres, aux portes de Syrie. » 

(1) M. A, Dain, dont la comp6tence en ces mati^res est connue, a lu le ma- 

nuscrit de cette note et a bien voulu en approuver le contenu. [V. p. 372.] 
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du type bien connu naXdeg largwv — iargoiy Ttaldeg <piXoa6~ 

tpo}v = <piX6oo<poiy naideg ^lvbG)V = ""Ivöoi; il vaut autant que 

^Eßgatoif comme, par exemple, dans les Actes des mariyrs perses^ 

ed. Delehaye, PatroL Or., 2, 4642? ; /leyaX'övetv c5? 0s6v ävtt- 

Hgvg ävdgcoTtov ßiodavij, Sv naldeg 'Eßgauov d)g xaxovgyov pv- 

gioig HadvneßaXov rolg öeivolg xal reXevraiov atavg& Ttgoatj- 

Xcoaavreg davdrcg TtagedoDxav, *'^9560^04 a du etre attire sous la 

plume d’un scribe par naidsg et ü faut retablir ä(pdovoi: non 

seulement la plupart (nXeiaroi) des chretiens Tont vu, mais en- 

core un nombre considerable {ätpdovoi) de Juifs, 

2. Tablettes de d^fixion de Flq 

(Audollent 15 = IGR III1543 ; Aud. 16) Q) 

Ces deux tablettes trouvees ä Fiq, Tancienne Apheca (^), dans 

le Gaulän, ä 5 km, ä TEst du lac de Tiberiade, ont ete deposees 

au Musee du Louvre (MND 406 et 407), mais Toxydation et les 

tribulations de la guerre ont reduit en poussiere les minces feuil- 

les de plomb (®). Plus que d’autres elles ont exerce la sagacite 

des philologues, car la lecture et Tinterpretation en sont difficiles 

et n’ont que lentement progresse. Audollent dejä avait recouru 

ä l’aide de Wünsch, le grand specialiste de ces matieres, pour les 

editer dans son recueil. Tous deux, abuses par le nom d’une « fac- 

tion du cirque le parti Bleu, avaient cru que la defixion visait 

un cocher (^). Audollent s’etonnait toutefois de n’y pas voir figurer 

ces listes de chevaux que portent les « tabellae circenses» de Sousse, 

de Rome et de Carthage (^). R. Münsterberg (®) suggera bien, dds 

1905, dans un compterendu gros d’idees du livre d’Audollent, que 

(1) Aud(ollent) = Aug. Audollent, Defixionum tabellae, Paris, 1904. 

(2) Voyez surtout R. Düssaud, Topographie historique de la Syrie antique et 

midiivale (Bibi, archßol. et histor., 4) 383 ; et encore F. M. Abel, Geographie 

de la Palestine, 2 (1938) 246 s.; A. S. Marmardji, Textes giographiques aräbes 

sur la Palestine, Paris, 1951, 163. 

(3) La recherche a 6t6 faite par M. Braemer, avec une obligeance dont je le 
remercie. 

(4) Cf. Audollent, p. 25, 29, 30,et R. Wünsch, Bert. philoLWochenschrift, 

1905, col. 1079. 

(5) De mStne, la tablette de Beyrouth, ci-dessous, p. 368 s. 

(6) R. Munsterperg, Zeitschrift f. die osterr, Gymnasien, 56 (1905) 728, 
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ces tablettes visaient un danseur, mais cette remarque resta igno- 

ree, et une contribution de R, Ganszyniec 0 ä la lecture de la ta- 

blette 15 connut le meme sort, Cependant Findicatioii erronee 

d’Audollent trouvait d’annee en annee une plus large audience: 

Cagnat, Wissowa, Wuilleumier, Mouterde Tavaient acceptee (2). 

En 1938, M. Louis Robert (®) etablit de fa^on methodique, indepen- 

damment de Münsterberg, que Tindividu maudit etait un panto- 

mime de la « faction bleue » — entendons : du « parti bleu » (*). 

A trois reprises ce. personnage, Hyperechios, est appele un dan- 

seur, un pantomime (oQxr^arijg) (®). Sa profession explique que Ton 

maudisse diverses parties de son corps, en particulier le cou, les 

poignets et les chevilles (15, 19 s.). Les repr^sentations (ejitdei- 

^sig) au cours desquelles il doit se produire, sont aussi designees) 

(16, I, 5 et 12): elles auront lieu au theätre (15, 55), Tune le len- 

demain (15, 11.10,53,55), de la premiere ä la sixieme heure (15, 38), 

l’autre le samedi (adßßarov) (16, I, 5, 7, 12 ; V, 3 ; VIII, 6; 

X, 5). Le cours que Ton souhaite leur voir prendre est evoque; 

les spectateurs ne pourront ouvrir la bouche pour acclamer (15, 

24 s.) (®); le choeur ne parvlendra pas ä accompagner le pantomime 

(15, 26; 16, I, 10). 

, (1) R. Ganszyniec, Magica, Byz,-neugr, Jahrb., 3 (1922) 164. 

(2) R. Cagnat, JGH III 1543 ; Wissowa dans sa reedition de L. Fried¬ 

länder, Sittengeschichte^ 2, 9® ed., p. 43, n. 1 ; Wuilleumier, MdL des dcoles 

frang. de Rome et d*Ath,, 44 (1927) 190-191 ; le P. R. Mouterde, MeL de 

VUniv. Saint-Joseph (Beyrouth), 15 (1930-1931) 108. 

(3) Louis Robert, ^üudes dpigraphiques et philologiques (Bibi, fic. Hautes 

Et., hist, et philol., 272) 99-102. 

(4) Cf. A. Maricq, Factions du cirque et partis populaires. Bull. acad. roy. de 

Belgique (CI. des Lettres) 5® s., 36 (1950) 396-421: on y d^montre que les 

TiKÖ) pdoyi de Byzance ne prolongent pas les factiones (sc. circenses) de Rome: 

celles-ci sont des entreprises de courses, ceux-lä des groupements populaires 

qui trouvent leurs equivalents et leurs antec^dents dans les partes populi de 

Rome. 

(5) 15, 23: 23 ^Y7iEQBxt(p r(p dQXtfytfj; 15, 56 ; ipi}v yQaq>7iv de, Td)[v] 

öqx^^'^vM (Aud. : eg reo. oQXiorfj); 16, X, 7 : dvaeidiaag '"Ynegdx^ 

arev dv [— (Robert, p. 100 ; Aud: rbv (hQXiorevev). Ces textes renferment 

encore d’autres mentions de la danse : 15, 28 : ; 15, 56 : ]p [i)] 

övvrjdibQXVf^cit (Aud. : p. övvi]do3QXV^^*' J Robert, p. 100: ]p[rj] övvr}6[^] 

WQX'y^cih niais y a-t-ü lieu de restituer le fj">; cette orthographe du docu- 

ment paralt due ä une crase: cf. rfj > gr. mod. rcoga, discute parA. 

Dieterich, Untersuch, zur Gesch. der griech. Sprache [Bgz. Archiv, 1] 62 s.). 

(6) 15, 24 s.: (pt.p<haaxov dd rd axopaxa ndvxcov rö[vl Btmqovxov av- 
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La penetrante etude de M. Robert est corroboree par J’expli- 
cation correcte d’un nom qu’Hyperechios se voit appliquer ä 
maintes reprises. Wünsch y avait reconnu la transcription du 
latin aemulus : 15, 12 ''YTtsQExtov tov sfifioXkov [ ; 16, I, 6 : 

sptokXov ; 16, I, 13 : ^Y7ie<Q^>x^'^ fjfioXÄov 
TOV iieXovQ TOV xaXaeivov ; 16, X, 4 : ‘"Ynegexilv tov efjioXXov. 
Kal TOV ölfj/Liov TOV fiiXovQ II TOV KaX]aeivov ; 16, X, 14 : t6]v 

rj/iioXXoiv TOV /ieXov[Q rov KaXasivov, 
Audollent interpretait en consequence (p. 25) : « Defigi videtur, 

ut sensit W(ünsch), Hyperechius aemulus factionis venetae » M. 
Robert acceptait aussi cette explication, mais non sans repugnance : 
«Mais il faut remarquer que, si e^jioXXog, äfxoXXoi;, fjfxoXXov 
est bien la transcription du latin aemulus, ce mot n'a pas de sens 
technique dans le langage du cirque, et il n’y a aucune necessite 
ä ce qu’il designe un agitator, Aemulus a les deux sens de ^i]X(bT7]g 
et de ävrtjraXoQ ; il pourrait donc signifier « partisan de la faction 
des bleus ^ ou bien on pourrait entendre: « Hyperechios, mon ad- 
versaire [de Tauteur de la tablette] (mon concurrent), de la faction 
des bleus.» (op. cit., p. 99). 

Ce mot est, en realite, un terme technique, qui designe une cate- 
gorie de pantomimes. Sous sa forme classique, s/i/iaXXog, il appa- 
rait avec la meme acception dans un passage de Jean Malalas qui a 
trait aux largesses faites au peuple par le frerede Tempereur Zenon, 
Longin, apres son retour d’exil, a Toccasion de son premier consulat 

(486) : ofioioyg de xai o Aoyylvog 6 a8eX(pdg tov ßaaiXecog eyevsTo 

Tcov x^V^ov avrcjv rag yXcbaag—(pga^ov adrwv rä<g> yvddovg djc6(pQ[a- 

iov (Aud. : d7ioq?X ; cf. 16, I, 9, cit6 p. 363). La forme (pi/^maarov, au lieu de 

(plfxcooov, semble r6sulter du croisement des formes de la 2® pers, sing, et de 

la 2® pers, plur. de Timp^ratif aoriste. Ce ph4nom^ne s'explique sans peine: 

(pificoGarov est la premi^re d’une serie d'invocations faites au singulier (1. 25 ; 

X^i^oov = xXeiGov; q?Qdiov), tandis que les precedentes sont au pluriel 

(1. 19: xaraöijaaTe, dijoare; 1. 22: TteoißdXere; 1. 23: doroxlo.v jiaQdaxsTs 

'yjt€Qexl(p [W. Kroll, ap. Ganszyniec ; Aud. : rs agdaxere]). — Get emploi 

de (pifxöco s’ajoute aux autres exemples du mßme verbe dans la litterature 

magique qui incitent k penser, avec S. Eitrem, qu’il possMe son sens pregnant 

dans rinjonction adressöe par J^sus ä la mer : Gcatna, netpipoyoo (Marc, 4,39 ; 

cf. S. Eitrem, Some notes on the demonology in the New Testament fSymb. 

Osl., fase, suppl. 12] 1950, p. 3, k compl6ter par le commentaire du P, Oslo 

1, l. 164, p. 76 s., oü les TiaQadfjxai (pipcoxixal rov dvriÖlxov devraient etre 

eitles d’apr^s Audollent, 22-37). 
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arQarrjXdrrji; TtQaiaevrov xat VTiarog * «ai naqB,a%EV slg rä 

tdaaaQa /AdQrj KcovaravrivovTCÖkeojg oQxv^'^dg a fi d X ~ 

X o V g fl i K Q o i) g (« jeunes ») xaoaaQag (^). ijoav yäq oi 

dQXovfiEVOL ev KcovaravrtvovTtdXEc Evcprjfioi TiaXatoiy aal inoir}- 

OEV avTovg Xvaai, noXXä xagiodfiavog avrolg. ddoyns da rolg 

Uqaalvoig efifiaXXov rov Avroxvova rov Xsyofiavov Kagd- 

fx aXXov dno ""AXQE^avÖQEiag rfjg fieydXrjg, xal rov ""Podov rov 

XEydfiEVov XqvadfiaXXoVy xal avrov "‘AXe^avdQsa, ecg rd 

ßevETov, xal ’^EXXddiov rov äjtd ^E/LtEr^r]g rrjg TtoXEOjg elg rd 

qovaiov fiegog ’ Söcoxe öe xal rov Xaydfiavov MaqyaQtrrjv rov 

KarCdfivv rdv äjcd Kv^ixov Evayxaiv rolg Asvxolg. xal äjtE- 

dero rrjv Sevregav avrov vTiarsiav Aoyyivog (p. 386 Bonn). 

La graphie o du a de ejM^aaAAo?, donnee comme certaine pour les 

quatre exemples du terme dans la tablette 16 ne constitue pas un 

obstacle ä Tidentification ; eile attire au contraire attention sur 

un trait caracteristique de i’orthographe de ce document, Techange 

de Va et de Vo (2), 

1° Un o occupe la place d’un a: 

I, 8 : oTtoxoQxov avrmv rriv (pcovrjv ; le premier element du verbe 

est presque certainement le preverbe aTzo- et il faut sans doute lire : 

67t6xoy)ov — oKoxotpov avrmv rrjv tpoyvqv P). 

I, 9 : q>Qd^av avrcdv rd Eyvoddevg d7to(pQ[ ; d’apres l’analo- 

gie de 15, 25: (pqdiov avrmv Ta<^> yvd%ovg, dnotpqa^ov^ il faut 

lire (cf, Aud., Indices, p. 483, ad init) tpqdSav avrmv rdg yvöd~ 

Oovg (= rdg yvdöovg)» ä7to(pQ[aiov ; 

(1) Les Excerpia de insidiis, ed. de Book, n® 35, p. 164g, donnent une Ver¬ 

sion abr6g4e de ce passage: xai 6 ä6eX<pd(; rov jSaaeAecog iyevexo oxQa- 

rrjXdrtjq ngataivrov fisydXov edßscog xal vTtarog * xal naqeaxBv elg rd ö' 

fiBQTj ÖQX'n^dq ififidKkovg xal fiixQovq Ce. texte pr^cise que Longin 

^tait Premier « magister militum praesentalis »; cf. E. Stein, Histoire du Bas- 

Empiret 2, 31, n. 1. 

(2) C’est une orthographe phon^tique : «passage de -a ä -o, fait frequent dans 

les inscriptions de la Syrie et du Nord de la Mesopotamie, g^n4ral en syriaque 

de rOuest. » (E. Littmann, dans J. Cantineau, Syria, 14 [1933j 193) ; v. les 

refirences aux inscriptions grecques rennies par H. Seyrig, Syria, 28 (1951) 193, 

n. 4; je relfeve encore oXyog äkyog dans IGLS 153 (inscr. de Cyrrhus). 

(3) Cf. X6NOCRATE, 52 (I, p. 128gj) ed. J. L. Ideler, Phgsici et medici graeci 

minores: d^ioxdTtrm ffxov'yv; Diosgorides, De simplicibus, 1, 85 (III, 

p. 184g) 6d. M. Wellmann : rovg dnoxexop/ievovg rrjv <pcovi^v; Plut., D^m. 

25, dnoxexonxai xivi y g>covi]. 
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X, 11 : dioaralyj[arat> = öiaarQitpaxe (cf. X, 5 : diaaraiipaatat 

et X, 4 : diaatqavkpatai). 

2® Un o occupe la place d’un a et un a celle d’un o: 

I, 6 : öazxa%alaai = äaxoxrjaai; cf. I, 13 ; äaerax[aiaai; 

VIII, 5 : äeaxaxrjoe et VIII, 6 : deoxax'fj[o£, 

3® Un a occupe la place d’un o : 

I, 7 : aaraxGLi(y(ii — aaxoxfjaai; I, 12 : d de^tog rov naXaei- 

vov = d drjfzog xov xaXXatvov ; VIII, 2 : daixd/jtevog ~ Sexd- 

/zevog ; VIII, 5 : äeoraxrjcre ötvcbg ödxat = äoxox'fjcai deivcog 

döxs ; X, 9 : d]dr^ näaav äeaxaxiciv ^Ytieqexx^^P j X, 16 et XII 

aox^fiaveal = äaxvßo'^^^l forme du comparatif ou du super- 

latif de daxrificov ou äoxrifiovoyg, 

Cette particularite orthographique, dont la constatation nous a 

permis d'ameliorer sur quelques poi ts la lecture du texte, est res- 

treinte ä la tablette 16 (^). La tablette 15 note regulierement par 

un a Va du grec classique. Le seul exemple qu’Audollent et M. 

Robert y ont releve du terme que nous etudions ne constitue pas 

necessairement une exception, car Vo y est douteux: xov ififioXXov 

(1) D’autres particularit^s orthographiques sont propres ä Tun seulement 

des deux textes. Ainsi, la confusion de Vs et de Vt) et la notation par ai de 

r*g n’apparaissent que dans la tablette 16: I, 12: iv ts (ev rfj 

BTiLÖei^ei; Robert, p. 101, n. 1 ; Aud. : ev re); I, 13 : ^fioXkov X, 7 : xov 

cyß;fiOTer ev[-— (Robert, p. 100 ; Aud. : toi' co^;^fc<yT£V£v) ; X, 8 : ÖT^oarrj 

ycaradT^aarr}; X, 9: S\d'tri Jtäcrav äearaxiav Y7teQSxxt(^ (cf. VIII, 5); 

X, 13: vixQdyGarri nrayfAariaaTr} {vexQwaare ; Aud.: l^xaT]aviXQa)Oarr]; 

il est suivi, avec la rdserve probably, par le LS, s, v. xaravexQoco; mais T’a 

aussi bien que la demi^re lettre du pr^verbe xara-, peut §tre celle du mot 

precedent ou d'un groupe d*Ephesia granunata ; c’est un indice insuffisant de 

Temploi du compos^ xaravexQoo) et non du simple vsxq6o>, lequel figure ä la 

1. 10 : vixgchaare ) ; I, 18 : SpHi^ODaai; VII, 4 et VIII, 3 : Xaß(oaaraL (Aud. : 

= ?iaßd>oar [?]; en VII, 4 Aud. Ht: Xaß(baarai et en VIII, 3: 

[?.]aßco(Xa[rai] avrdv xoXoßwiaarai xat [ ]; ne faut-il pas reconnaftre dans 

les deux premiers cas comme dans le troisi^me le verbe xoloßcoGare^); VIII, 

2 : öaixdp.evog (Ssxdftevog); VIII, 3 : xoXqß(oiaarai («oAo/?c6<TaT£); VIII, 

5 : 5 ddrai (ddrs); X, 4 : dtaorQaLy)arai uiroifAariaaTai, — Dans son index 

(p. 525, col. 2 ad fin,) Audollent croit reconnaitre un emploi de rj pour e 

dans la tablette 15 : 1. 33: naarj = ev ndop. Mais le texte est k cet en- 

droit mutilß et incertain : i5]jr£p a^rcov <v>rjfmaar) eyXel ; peut-6tre faut-U 

lire vfjß TtaGt) (vvv et nddp ou näoi). 
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(15, 12). Nous constatons d’autre part que la nasale geminee de e(i- 

liaXkoq y est notee: nouveau trait qui distingue l’orthographe de 

ces deux monuments de grec vulgaire et prouve qu’ils n’ont pas 

ete ecrits par la meme personne. Ces observations nous permet- 

tent de retrouver le mot en deux autres passages de la 

tablette 15. A la ligne 28, Audollent lit: 6q%ioxfioai 

xtbv xakx- .V.. .V , Le dernier mot est ä coup sür le nom des Bleus 

{KaXMivoi) ; celui qui precMe parait etre e/j-ßiaXXog, avec crase de 

Tarticle. Nous lirons oQxioxTjaat o/i/iakog xayv KaXk{aEi\v[oiv\, 

A la ligne 17, au lieu de 'Yne^ix^v xcov öju/xdöcov (= x6}v öfxfxd- 

xmv), il convient sans doute aussi de lire ^YTtSQSxiv tcov 

Xmv. La graphie o) de To ne cree aucune difficulte, car cette ta¬ 

blette presente plusieurs exemples d’echange de l’o et de V<o (^). 

Le Pantomime (oQxtjaxTjg) Hyperechios etait donc Vefi/iaXkog, 

EfAiialXog, comme dit Malalas, du parti bleu d’Aphe- 

ca. Est-il possible de determiner dans quelle acception technique 

est ici employe ce mot dont la litterature classique connait un 

seul exemple, oü il a son sens etymologique de « couvert de lai- 

ne » (2) ? On sait que fiakKog^ par une metaphore qui n’est pas 

etrangere a notre langage familier, a passe du sens de toison (de 

laine) ä celui d’(abondante) chevelure (®). Dans ses nombreux com- 

poses, il a tantöt Tune, tantöt i’autre valeur, parfois aussi les deux : 

ainsi ßaBvfxakXog signifie-t-il «ä Tepaisse toison ft en grec classique 

et «ä la longue chevelure» dans le dialecte aujourd’hui parle ä Sisa- 

nion, en Macedoine (^); ainsi Tepithete (^^utreo'^aA- 

Aoc), d’abord appliquee au mouton « ä la toison d'or », est-elle de- 

venue le surnom d’hommes aux cheveux blonds (^), tout comme 

(1) Cf., p. ex., 15, 19: xarad-^ctare avxov rcbv XQdxrj^cov, rag X^Q^S’ 

xovg Ttoöag; 15, 22 : cvv tö fisa(ox(^Q<P (Robert, p. 102 ; Aud. : 

fieaco xcüßw; le fisooxoQog est le coryphee k Tepogue imperiale; cf, Robert, 

p. 96 SS.) ; 15, 38 : and ngötr^g wQag ; 16, X, 7 : rov iv\— (Robert, 

p. 100 ; Aud. : rov co^;ftOTevev). 

(2) Ps. Lucien, Cyn. 5 : ngoßara ... efi/xaXXa. 

(3) Sur fialXog et ses derives et, en particulier, sur les noms propres dont le 

second 616ment est -fiaXXog, -fidXXrjg, voyez la note erudite de N. A. Bees 

ä propos de V^pitaphe de "‘Avögdov rlov] / jua?eaQ(iov) UvQOfidXÄlov] (Go- 

rinthe; VI p?) {Corpus der griech. cbristl. Irischr. von Hellas, I 54, d*oü SEG 

XI 98). 

(4) Cf. Liddell et Scott, s. v., avec r6f6rences k Find., Pgth» 4, 161, et App., 

Mith, 103 ; — ^laroQ. Aeitndv xrjg vdag iXXrjvix^g, t. III (1941), s. v. 

(5) Le nom de Chrysomallos est largement repandu. En Asie Mineure ci- 
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nvQofiakXoz est te surnom d'un homme « aux cheveux roux » dans 

une inscription de Corinthe (cf, p. 365, n. 3). Le rapport entre les 

sobriquets Xqvao^aXXoi; et Kaqd^nXXoz (cf. p. suiv.) de dcux 

des pantomimcs offcrts au pcuplc par Longin, ct la qualite d’dp- 

Xf^oral ifißiaXXoi de ces personnages est evident. Traduire 

arai (pifiaXXoi par « pantomimes chevelus » serait cependant trop 

peu dirc : « chevelu » sc dit Mais sans doute possedons- 

nous rimage d’un ffi/aaXXog et pouvons-nous preciser encore l’ac- 

ception technique de ce noin. 

Un mcdaillon contorniatc frappc sous Valcntinien 111 (125^55) 

portc au revers Tacclamation : Caramaüe nicas (^)! Le personnage 

figur^ sur le mcdaillon auquel celte acclannation est adressee est 

un ÖQx^iCfTfii IfifiaXXoQ : il n’y a gu6re ä en douter, Or, deux tres- 

ses de cheveux serpentent de sa nuque jusqu’ä la hauteur de sa 

main gauche, qui est baissee. Le m^rne proccde de representation 

ton$ un gladiateur de Nic^ {CIG 3764 ; L. Robert, Glaäiatears (BibL Ec. Hau¬ 

te» fit. 278] n* 81, p. 132 et 301 ; cf. Ad. Wiuielm, SUziitti^brr, Wiener Ak,, 

224, 1 (1946) 41) et un gladiateur de Pergame (L. Robert, op. cit, n® 263. 

p. 217 s. et 301); en outre MAMA 111 220a, 295, 516a (Korykos). Pour 

ritalle, voyex le relev4 du Thes, L /a/., Ono/n., II, 424 (orthographes vari^s), 

Pour rfigyptc, pREisiOKE, Namenbuch, 479, eite le SB 4553, qui reprodult 

un proskynime de Kalabia d’apr^» H. Gauthier, Le (emple de Kalabchah (Les 

tctnples immerg4s de la Nubie. Ser\1ces des antiq. de rfigyptc), Le Caire, 1922, 

p. 200. Cette inscription n'est autre que le CIG 5052 « IGB 1 1353. II est 

d’autant plus plquant que Gauthier ne $*cn soit pas avis4, qu'il Signale dans 

scs additions et corrections (ad p. 293, n.) n'avoir pu retrouver le CIG 5052. — 

Sur XgvadpaXXoQ est fonn4 le feminin XgvaopaXXm (Proc., Anecä., 17, 33 s.; 

III, 1, p. llOj et 4 ^d- Haüry : nom de deux danseuses; JRS, 2, 89, n. 8: cf. 
Ad. Wilhelm, Byxantion, 6 |1931] 467 s.). 

(1) A. AlfOldi, Die Kontorniaten, Budapest, 1943, pl. 72, 7 (= revers 222, 

p. 127); inventaire : n® 585, p. 193. 
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analytique qui engendre a cette epoque Timage du quadrige de- 

ployCj aux chevaux adosses deux ä deux, aux roues dont l’orbe est 

visible, a amene Tartiste ä dessiner les deux tresses ä la gauche du 

Pantomime, qui est de face, apparentes sur presque toute leur 

longueur, comme si le vent les faisait flotter. 

Nous venons de rencontrer deux fois le nom KaQdfiaXkog, J’incline 

ä reconnaitre dans le premier element de ce compose le mot Hdqa 

« tete » dont Tusage, restreint ä la poesie en grec classique, devient 

assez frequent en prose a Tepoque byzantine. Pape-Benseler, sou- 

vent judicieux, entendaient de meme et traduisaient par « Woll- 

kopf». Une autre Interpretation tend toutefois ä se repandre. Je 

Tavais rencontree une premiere fois sous la plume de Venetia Cot¬ 

tas (Le theätre ä Byzance, Paris, 1931, p. 49) et m’etais contente 

d’en sourire. Je constate maintenant avec surprise qu’elle se fait 

jour dans un ouvrage tel que les Epigrammsiudien I de M. O. 

Weinreich (^): « Da KaQapakXoQ von [C.] Sittl, [Die] Gebärden [der 

Griechen u. Römer, 1890] 251 A. 7 in mir einleuchtender Weise mit 

dem allen Türksprachen gemeinsamen kara = « schwarz » verbun¬ 

den wird, hat es mit pakXoQ wohl seine Richtigkeit: « Goldlockiger » 

[XQvaopakkoq] und « Schwarzlockiger » sind geeignete Tänzerna¬ 

men. »(p. 81, n. 1). — Le mot turc kara (qarä)« noir »a aujourd’hui 

acquis droit de eite en grec. Aussi con^oit-on qu’une Grecque puis- 

se trouver evident que Kagdpakkog signifie «aux cheveux noirs», 

comme Xyvadpakkog signifie» aux cheveux d’or» et TlvgopaXkog 

« aux cheveux roux». Mais on ne peut faire fi de la Chronologie. 

Au debut de Thistoire byzantine (2), le nom Kagdpakkog est, ä ma 

connaissance, atteste, en dehors du passage de Malalas eite ci- 

dessus (p. 362 s.) et du contorniate du regne de Valentinien III, 

(425-455) (cf. p. 366), par VAnthoL PaL, 16, 283 (redaction de 

(1) O. Weinreich, Epigrammstudien 1: Epigramm und Pantomimus, SB 

Heidelb, Ak, Wiss. (Philos.-hist. Kl.) 1944/48, 1. 

(2) Plus tard ce nom est port6 par un officier sup^rieur de la flotte (Georges 

le Moine continuö, p. ex, dans « Georges le Moine », ed. Bonn, 86O22 et 861^, 

PG 109, 921 et PG 110, 1105, 1108, ou dans Leon le Grammairien, ed. Bonn 

274jg et 2753). Comme nom de famille il apparalt sur le sceau de Georges 

Caramallos anthypatos, patrice, vest^s et ^phore (xi® s.) (V. Laurent, La 

Collection C. Orghidan, P. 1952, n® 309 ; dans Tindex, p. 311 et 319, ce per¬ 

sonnage figure par inadvertance sous le nom de Theodore Caramallos; la 

restitution {r\eco[^icp\ est certaine). 
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Planude) ; Aristen., EpisL 1, 26; Sid. Apoll. 23, 268 (l^^^teur est 

moii; en 489); enfin le PSI 87, 5 (Oxyrhynchus, 423). L’exemple 

papyrologique — seul de ces cas oü il ne soit pas assure que le 

surnom etait celui d’un pantomime — suffit a decourager toute 

tentative de faire de KagdpaXkog un nom ä premier element turc. 

Le document est adresse en 423 ä 0eoÖo(Tiq} Kaga/zdXAov 

and rfjg avrrjg / AapnQäg ""O^VQvyxli^rmv ndkeo^Q^ enipsXrixfj 

ri]g dva?€a6dgasa>g / ti]g avrrjg TQai‘av[rj]g diwQVXog (^). Le 

KaQapaXXog pere de ce fonctionnaire, est certainement ne au iv® s. 

Qui soutiendra que son nom puisse etre un hybride turco-grec? (2), 

3. Tablette de defixion de Beyrouth 

(SEG VII 213) 

Cette authentique tabella circensis decouverte en septembre 1929, 

en excellent etat de Conservation, ä proximite du champ de courses 

antique de Beyrouth, reelle un lexicis addendum que son auteur, 

le R. P. Mouterde, n’a pas reconnu (MUSJ, 15 [1930-1] 106-123 et 

pl. III: dessin du document reproduit ci-contre). 

A la 1. 17 commence la cel^bre formule de contrainte paaxsXXi 

paaxsXXco ; le P. Mouterde lit: paaxsXXi paoxBljXXco / fpvov xtv- 

xa[ß\a(üd oQsoßaql^ajlyQap, Le y du dernier mot a une forme 

insolite : I au lieu de F (1. 13 ; 15 : äyyeXoi; 26; 29). Or, le m^me 

signe I reparait ä la ligne suivante, exactement en-dessous du pre¬ 

mier : cette fois Tediteur le lit i {i^dXelxe)^ puis il corrige cet t en n 

(1) Le PSI 689, fr. A, est adress^, ^galement en 423, au mßme surintendant 

du curage du canal de Trajan, mais seules les trois premidres lettres du nom de 

son p6re subsistent cette fois (1. 2) KaQ\a(idXXov}. 

(2) Signaions encore une indication de temps que porte la tablette 15 (1. 56): 

ßaXxageawv Seul Ganszyniec a relevö < das rätselhafte 

ßaXxdQBGCDv Il y a vu le nom d'une fdte de Baal ä Toccasion de laquelle on 

organisait les jeux. M. A. Dupont-Sommer suggfere comme une possibilitö 

de retrouver dans aefiocor le 0^)1, Heres, biblique {« soleil»). On est a priori 

tente de voir dans BakxdQsaatv une fäte en Thonneur d*un Baal local (Baal-f- 

toponyme). Or, Heres est employe comme toponyme, ce qui renforce thypo- 

th^se de M. A. Dupont-Sommer: 1) ce nom d^signe sans doute Beth §eme§ 

{Semeä = « soleil») de Juda (cf. J. Hastings, A Dictionary of the Bible, 2, 

351, s. V. Heres n® 1); 2) il paratt §tre transcrit par le toponyme moderne Häris, 

au S. W. de Tibnin; aussi le P. F.-M. Abel (G^ogr, de la Paiestine, 2, 282) 

propose-t-il d'identifier Häiis avec B. S. de Nephtali. 
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et obtient: [d\(pdX{X)eTe, « faites tomber ». Mais ce signe ne res- 

semble pas plus ä un t qu*ä un y, car Vt est toujours ecrit dans ce 

document au moyen d’une simple haste. A sa forme specifique 

doit Sans doute repondre une valeur specifique, Supposons qu’il 

soit un signe de ponctuation detachant un mot ajoute en fin de 

ligne. Nous lirons pa/^/^dAe/TC, mot dans lequel nous recon- 

naissons aussitöt le nom de la qui designe une lame recour- 

bee et en particulier le bec crochu des oiseaux de proie. Si sa for- 

mation est reguliere, comme celle de xatdax^Ts, la forme est une 

deuxieme personne du pluriel de Timperatif aoriste second d’un 

verbe * Qafx<pdXX(o Q. A cette injonction, soigneusement mise en 

evidence, de « dechiqueter» les adversaires, semble repondre la 

tete d’oiseau de proie au bec grand ouvert, qui menace le flanc 

gauche de Fenvoüte (2). 

Trois des autres verbes adressant des recommandations aux 

äyioi äyysXot appellent une Observation. AsTtToxoTtijaaxs « hachez 

menu » n'est pas un hapax (p. 111, n. 6) ; le Liddell et Scott con- 

nait trois attestations de XsTtToxoTtelv : Dioscoride, De materia 

medica, 1,12, 2 (I, p, I624) et 5, 74, 4 (III, p, 4118) ed. Wellmann; 

Aquila, Theodotion et Symmachus, trad. d'Isaie 28,28 (ed. F. Field, 

Origenis Hexapla, Oxford 1875). Zwegdars n’est pas «pour avvdg- 

dfjre, de Taoriste avv'^gdrjv : « supprimez » (p. 111, n. 5). La forme 

Sgdare est connue ; eile equivaut ä la forme classique SXBere ; il y 

a eu passage de Taoriste thematique a Taoriste en a (la sequence 

iXdi: iXddroj MXOars, nee sous l’influence de Svsyxs : EVßyxdrco 

ivsyxare, semble meme avoir particuli^rement contribue au deve- 

loppement de Faoriste en a; v. Schwyzer, Gr, Gr, 1, 753) et change¬ 

ment du A en g devant la spirante interdentale 0 ; ovvegOare = 

« attaquez ». Plus embarassante est la forme que le P, Mouterde 

lit avvoiraare (1. 15), pour la corriger ensuite en avv[^t{^)axe, 

« mettez en pieces » (p. 111, n. 3). Je crois qu’il faut lire s'bvoix- 

aaxe: les deux premieres lettres ressemblent au ev de EvXa/ico^ 

(1) H^isychius, 3, 421 6d. M. Schmidt eite des formes verbales d6riv6es de 

QOifKpi^, mais elles sont corrompues; 102 Qafi<padixrac * rd Ttvxrs'öeiv; 103 

(ce que Photiüs, 2, 483, 1 ed. Porson 6crU: ^afiq}dCst ’ 

^vyx<oBii(Tst); les conjectures sont eitles par Schmidt. 

(2) Le P. Mouterde voit« un serpent [qui] s'appr^te ä mordre le flanc gauche 

de FenvoÜt6 » (p. 107). Je n’al pu obtenir une Photographie qui eüt peut-6tre 

lev^ tous les doutes. 

Byzantion XXll. — 24, 
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quatre fois repete en t^te du document, plutöt qu’au av de ovvig- 

Oare- Le rapport avec parait d^ lors peu douteux, mais la 

forme fait difficulte : svvdCfo a pour imp. aor, evvdaare. Peut on 

admettre ot pour a et ra pour <y? Mais nous connaissons mal 

cette langue corrompue et il faut compter avec les accidents mate- 

riels toujoiurs possibles 0. 

4. Les sarcophages imperiaux de Gonstantinople 

Dans sa monographie intitulee Imperial porphyry Sarcophagi in 

Constantinople, Dumbarton Oaks Papers^ 4 (1948) 1-26 et 18 fig. 

A. A. Vasiliev utilise, comme il se doit, les listes de sarcophages 

imperiaux de Gonstantinople (^). Il en distingue quatre: 1) celle 

de Nicolas Mesarite, dans sa Description de Vßglise des Saints- 

Apotres; 2) celle du De caeremoniis, II, 42; 3) celle publiee par 

Ducange, Constantinopolis Christiana, 4, 109 s.; 4) celle publiee 

par Banduri, Imperium Orientale, 1, 121 ss. (PG, 157, 725 ss.) (®): 

Il convient d’observer que les deux dernieres n’en font qu*une. 

Ducange avait transcrit le Paris, gr, 1788 (= Colhertinus 3607), 

foL 71-3; Banduri utiiisa en outre un autre ms, du meme texte 

le Paris, gr, 1783 (= Regius 3058, 4), foL 69v-71i?. Une nouvelle 

edition de cette liste devrait encore tenir compte d’autres mss. 

Dans les mss. de Ducange et de Banduri eile accompagne les 

ndxQia KcovaravrivovTtd^ecog, Si Ton s’assure du contenu des au- 

tres mss. des IldxQia recenses par Preger, on constate qu’elle est 

(1) M. P. Chantraine veut bien m'^crire que le rapport de QafjKpdXere avec 

lui parait, comme ä moi, sür. « Ewonoare, poursuit-il, m'intrigue da- 

vantage. Il me semble que votre lecture est bonne. Mais quel parti en tirer? 

Connaissez-vous une graphie tct pour o? Et m&me ot surprend, Si Ton cher- 

che dans la direction oü vous avez cherchö, le to (pour |?) fait pencher pour 

ebvd^aTS — Taoriste r^vvaia a exisW ; mais que dire de oi pour a {oi ä cette 

6poque se confond avec v)? » — Le R. P. Mouterde a Tobligeance de m'6crire 

qu'il approuve les retouches apportees ä la lecture du document. 

(2) Le Mont de Porphyre (ÖQog :^oQq?vQ reg) ne s*appelait pas Mons Por~ 

phgreticus (p. 3 ; 4, n. 2; 5 et n. 7). Cette forme voisine dans la Passio quat- 

tuor coronatomm (p. ex. ASS Nov., III, p. 767) avec celle de Mons Porphyri- 

ticas: eile dferive d*une forme grecque oü le tj provenait d’une faute inverse 

d*iotacisme (cf, ibid., p, 765: Dioclitianus), 

(3) Le texte de Banduri est encore reproduit dans le < Georgius Codinus » 

de la Byzantine de Bonn, mais sans Texcellent commentaire. 
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solidaire de la recension topographique C des UdxQia: eile figure 

dans tous les mss. complets de cette recension et dans ceux-ci 

seulement, c’est-ä-dire dans les deux Paris, gr.^ le Yatic. Pal. gr, 

328 (xiv®/xv® s.) 0 et le Seragliensis 6 (a. 1474). On ne s’eton- 

nera pas de trouver joint ä un recueil de textes decrivant les 

antiqüites de Constantinople selon un plan topographique une 

liste de monuments funeraires presque tous rassembles dans le 

meme edifice, Tfiglise des Saints-Apötres. — A son tour la liste 

unique ä laquelle se ramenent les listes 3 et 4 semble deriver, avec 

des omissions et des additions, de la liste 2, celle incluse par Con- 

stantin Porphyrogenete dans le De caeremoniis; voyez Bury, 

English historical Review, 85 (1907) 217-9 et 223-5. 

Une source litteraire non utilisee par Vasiliev lui eüt evite de 

soulever un faux probleme ä propos du sarcophs^ge de porphyre de 

rempereur Julien, que la forme cylindrique de son couvercle 

suffit ä identifier, La premier texte eite par M. R. Delbrück dans 

le releve des principales sources qui introduit son admirable ca- 

talogue des ceuvres antiques en porphyre (^) est le <i Chronicon 

Ms d’Adami ä Leon le philosophe (Dethier, üudes, 32, P]). 

oTiepcofiladT] de (Julianus) aWig eig Kcovaravrivo'iTtoZ^v, Kal 

iridtj evQa xai rov ^loßtavov ev Xdqvaxi 7tOQ(pVQ6(g Kv)i.ivdQoei- 

öel fiexä ^EXivYjg xfjg dvyaxqdg xov Kcavaxavxivov xal yvvamdg 

avxov. Näheres konnte ich über die Handschrift nicht ermitteln» 

(p. vii). Cette enigme se laisse, ä vrai dire, aisement dechiffrer. 

II est clair, pour qui est familiaris4 avec la mani^re dont on citait 

jadis les chroniques byzantines, qu’il s’agit d’une chronique em- 

brassant la periode qui separe Adam de Fempereur Leon le Philo¬ 

sophe ou le Sage, c’est-ä-dire du Chronicon ah Adorno ad Leonem 

philosophum de Ducange, qui est contenu dans le Paris, gr. 854 

(= Regius 2431), foL 382r-419f7 et qui a ete edite une premiäre fois 

par Gramer dans ses Aneedota Parisiensia 2 (1839) et une seconde 

dans la Bgzantine de Bonn, sous le nom de Leon le Grammairien 

(1842). Le passage eite y figure de fait, p. 93 s. (Bonn). Immediate- 

ment auparavant le chroniqueur a dit que Julien avait ete une 

(1) Le Yatic. Pal. gr, 302 est une copie du Vatic. Pal. gr. 328. 

(2) R. Delbrück, Antike Porphyrwerke (Studien zur spätantiken Kunst¬ 

geschichte, 6), Berlin, 1932. 

(3) Ph. A. Dethier, Stüdes archMogiques (CEuvre posthume), Gonstanti- 

nople, 1881. 



372 NOTES EtttLOLOGtQÜES 

premi^re fois enseveli ä Tarse, ä proximite du tombeau de Maxi- 

min Daia («Maximien, fils de Galere »). Zonaras (13, 13, 23-5) 

connait aussi la translation et precise, comme Zosime (3, 34, 4) 

qu’une epitaphe versifiee avait ete gravee sur le tombeau de Tarse. 

N’eussions nous leur accord, Tepitaphe elle-meme, qui parle d’un 

tombeau proche des eaux du Cydnos, nous convaincrait que C6dre- 

nus (1, 539) est dans Terreur, lorsque, ignorant le premier enseve- 

lissement, il affirme que ces vers furent graves sur le sarcophage 

de Constantinople (^). II n*y a donc pas lieu de s’etonner de l’ab- 

sence de traces de gravure sur le sarcophage de porphyre de Ju¬ 

lien (^). Xylander en faisait dejä la remarque (®). 

Andre Marigq, 

ChargS de recherches du Fonds National Beige 

de la Recherche Scientifique. 

Note additionnelle 

La Note 1 avait ete rddigee ä l’etranger, lorsque M. Paul Orgels 

m’a Signale que lui-meme avait conjecture naguere que Fenigma- 

tique retXojv des Miracula Demetrii devait se lire rvkcov. L*ar- 

ticle de Byzantion eite plus haut (p, 357), ne pouvait le laisser 

deviner. La rencontre que je suis heureux de pouvoir signaler ici, 

n’en a 6videmment que plus de prix. Quant au sens que M. Orgels 

attribue ä riiXoi dans notre passage et ä la maniere dont il con- 

^oit le dispositif de defense dont il est question dans celui-ci, il 

m'autorise ä dire que lui-meme s’en expliquera tres prochainement. 

(1) L*^pitaphe teile qu^elle est citee par Zosime = AnthoL Palat, 4d. Düs- 

ner[-Gougny] ch. 7, 747 ; teile qu'eUe est cit6e par C6dr€nus et Zonaras — 

AnthoL PalaL, ed. [Dübner-]Gouqny, Appendix nova, ch. 2, 601 (trad. latine 

correcte; la trad. anglaise de Vasiliev souffre de contresens). 

(2) J, Ebersolt, Mission archiologique de Constantinople, Paris, 1921, 13, 

n, 2; Vasiliev, 19 s. 

(3) Voyez la note de VAnthologie Palatine (cf. n. 1); de mßme Banduri 

Imperium Orientale, pars III, 1, 123 (= PG, 157, 736, n. 45: note 6court6e). 



LE COMMUNIQUE ARABE 

SUR LA PRISE DE THESSALONIQUE (904) C) 

S’il est un evenement important dans Thistoire des guerres by- 

zantino-arabes, c’est bien la prise et le sac de la seconde ville de 

l’Empire byzantin, Thessalonique, par Tamiral Leon de Tripoli, 

racontes en grand detail par les sources grecques et surtout par 

Je^n Cameniate. II suffit de renvoyer ä Vizantija i Arabg (Dyn. 

macedonienne), pp. 135-153. Mais, chose curieuse, cette Opera¬ 

tion victorieuse de la flotte arabe semble, ä premiere vue, avoir 

ete passee sous silence par les Arabes eux-memes, ä telles enseignes 

que dans les notes de Vasiliev ä ce chapitre, nous ne trouvons 

presque aucune reference aux sources orientales, ä part ces 

notes : Mas^üdi, Les Prairies d’Or, II, p. 319 : « J*ai entendu beau- 

coup d’autres hommes instruits, parmi ceux qui ont fait l’expMi- 

tion de Thessalonique (texte: Salüqiya, pour Salüniqiya) avec 

Leon, le Gulam de Zuräfa, etc... » ; cf, Eutychius, al-Makin et 

aKAinl qui reproduisent ce passage et la graphie erronee Salü- 

qiya, tandis que Mas'üdl, dans son demier ouvrage, Le Livre de 

rAvertissement et de la Revision, p. 180, corrige cette faute: «la 

province de Saluniklya (Thessalonique), dont Leon, page de Zuräfa 

(Guläm Zuräfa), attaqua par mer et prit la capitale en 290 (5 dec. 

902 - 23 nov. 903) sous le califat de MuktafL Thessalonique est 

une grande ville bätie avant Constantinople, fondee par Alexandre 

le Grand, fils de Philippe » (®). 

Mais le « communique » de la conquete, qui devrait se lire dans 

Tabari, manque chez Vasiliev (et chez Canard). Comment ex¬ 

pliquer une aussi grave omission? 

(1) Communication presentee au Congr^s de Thessalonique, le 17 avril 1953. 

(2) Cf. Bgzance et les Arabes, La Dynastie macidonienne (trad. fran^. de 

Canard, 1950, p, 38 et note 1). 

(3) Bgzance et les Arabes, 11, 2, p. 404 (trad, Canard). 
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La r^ponse «st simple, La mention de la prise de Thessalonique 

est bien dans Tabari, ä la date exacte: annee 291 (24 nov. 903 - 

12 nov. 904), et Weil, dans son histoire des Califes, Tavait reconnue. 

MalhewTeusement, Vasiliev a ete trompe par la grapMe alteree 

du nom de la ville, et par une legere erreur de date: n 2250. A la 

fin du mois de ramadän (17 juillet - 15 aoüt 904) de cette annee, 

aniva la lettre d*Abü Ma^dän de Raqqa, transmettant, dit-on, 

des nouvelles qui lui etaient parvenues, de Tarse, et selon lesquelles 

Dieu avait donne la victoire au (chef) connu sous le nom de ^ Guläm 

Zuräfa » dans une expedition faite ä ce moment contre les Rüm 

en une ville appelee Antäkiya. On pretend que cette viUe riva- 

lise avec Constantinople, qu’elle est sur le bord de la mer, et que 

Guläm Zuräfa la conquit de vive force, y tua, dit-on, 5000 hommes 

et fit autant de prisonniers. II delivra 4000 prisonniers musul- 

mans, et prit aux Rüm soixante vaisseaux sur lesquels il chargea 

Targent, Tor, les marchandises et les esclaves qu’il avait pris. 

II fit Testimation de la part du butin echeant ä chacun des hommes 

presents ä cette expedition; eile s*eleva a 1000 dinars : « Je me 

suis bäte (ajoutait l’auteur de la lettre) d’ecrire cette lettre pour 

informer le vizir, ä la date du jeudi 10 du mois de ramadän 

(26 juillet 904) ». 

On a vu que Guläm Zuräfa n’est autre que Leon de Tripoli; 

et Ton a vu aussi qu’il etait courant chez les Arabes de marquer 

que «la grande ville bätie au bord de la mer » ne pouvait se com- 

parer, chez les Rüms, qu’ä Constantinople elle-m^me. II faut 

donc corriger Antäkiya, de toutes manieres corrompu, en Tune 

des formes de Salünikiya ou tan Salünikiya. 

C’est Vasiliev qui le premier. Je crois, a « corrige » en Antaliya 

(Attalia), attribuant ainsi aux Arabes, en 904, une premiere con- 

qu^te en Asie Mineure. Mais il faut rayer de l’histoire cette Ope¬ 

ration preliminaire de Leon de Tripoli. Les sources grecques Tigno- 

rent, les Arabes aussi. 

Nous possedons donc, sous une forme plus ou moins authentique, 

la « premiere nouvelle ^ de la capture de Thessalonique en 904, 

sous forme d’une lettre d’AbüMa^dän de Raqqa, arrivee ä Bagdad 

ä la fin du mois de ramadän (17 juillet - 15 aoüt 904), La lettre 

serait dat^e du 10 de ramadän (26 juület 904). 

Cette demifere date doit ötre legerement inexacte, puisque, 

d’apres Cameniate, le premier jour du siege fut le 29 juillet, et 

que la ville fut prise le Jour suivant. Le 26 juillet 904 ne peut donc 
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etre le jour de Tenvoi de la lettre de MaMän de Raqqa, mais la 

date de la prise de Thessalonique, teile qu’elle f^rait, avec une 

erreür n^ligeable et plus que venielle, dans le premier rapport 
sur revenement. 

Notre Sentiment est d’ailleurs confirme par un des meilleurs 

historiens arabes, auquel nous devons une foule de renseignements 

precieux et originaux, Sibt ibn al-Öauzi, auteur d’une histoire 

universelle, mort en 1257, qui a use de sources aujourd’hui perdues, 

notamment Täbit b. Sinän, et qui nous a conserve des details et 

des precisions manquant dans Tabarl. Or, ä l'annee 291 (903-904), 

il ecrit (Canard, p. 167): « En cette annee eut lieu Texpedition de 

Gulam Zuräfa de Tarse contre les Grecs. II atteignit Antakiya (^), 

ä proximite de Constantinople. II Tassiegea, lui livra des combats 

et s’en empara de vive force, y tua 15,000 hommes et y fit deux 

fois plus de prisonniers. II delivra 4000 prisonniers musubnans. 

II trouva sur le rivage 70 vaisseaux et y chargea le butin dont il 

s’etait empare : or, argent, meubles et esclaves. La part de butin 

de chaque cavalier fut fixee ä 1000 dinars,» 

On constatera que la localisation d’« Antakiya » ä proximite de 

Constantinople acheve de prouver qu’il ne saurait s’agir d’Attalia 

de Pamphylie, mais de Salonique (Sälünlkiya, corrompu ailleurs 

en Sälükiya, Seleucie). Le chiffre des prisonniers est egalement 

caract^ristique. Au lieu de 4 ou 5000, comme dans les autres 

passages des auteurs arabes, nous en trouvons ici 30.000, ce qui 

est beaucoup plus proche du nombre total indique par Jean Came- 

niate, d’apres lequel Tamiral arabe, ayant relache en Grete ä son 

retour de Thessalonique, deploya sur le rivage 22.000 prisonniers, 

dont beaucoup furent Hachetes par les Arabes de Grete. Il faut 

noter que des le soir du 9 aoüt, aussitöt apr^s avoir quitte Thessa¬ 

lonique, les ravisseurs, au petit port dit Bolbon (Embolos : cap de 

Karaboumou), avaient revendu dejä pour un tres haut prix quel- 

ques-unes de leurs captives, dont ii faudrait ajouter le chiffre 

inconnu ä celui des 22.000 prisonniers debarques en Cr^te. 

Henri Gregoibe. 

(1) M. Canard a ecrit Antaliya. Mais il a tradiiit, dit-il, Vasiliev, le ms. 

Br. Mus. Suppl. 1270-1271, sur lequel avait travaill6 Vasiliev, ne lui ayant pas 

ete accessible. Or, Vasiliev 6crit Antakiya, et non Antaliya. En r6alit6, M. Ca¬ 

nard s’est ici lalss6 6garer par Terreur que Vasiliev commet dans son texte (mais 

non dans les Prilotenia), 
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Note additioxmelle (^) 

Le patriarche Eutychius d’Alexandrie, mort en 940, dans sa 

chronique dite Le Cordon des Pierres precieuses (1. II, 74, p. 26, 

de Canard) ecrit: « La ville de Seleucie (lire : Salonique), du terri- 

toire des Rüm fut conquise dans le mois de rabi II 290 (4 mars- 

ler avril 903). (Les Musulmans) entrerent au Caire avec leurs pri- 

sonniers en ragab de Tannee 290 (31 mai - 29 juin 903)On re- 

marque Tinexactitude de la date (mars 903, au lieu de juDlet 904). 

Mais il est remarquable que Mas^’üdl lui-m^me (p. 404, Canard) 

place revenement en 290, au lieu de 291, Tannee musulmane qui 

va du 5 decembre 902 au 23 novembre 903. Ce passage du Livre 

de rAvertissement et de la Revision est capital, parce que c’est le 

seul qui appeUe Thessalonique, presque sans laute de transcrip- 

tion, SäWnlkijja, ajoutant que c’est une grande ville bätie avant 

Constantinople et fondee par AlesTandre le Grand. Jean Cameniate 

est parfaitement exact et circonstancie dans les descriptions du 

retour de Leon, dontr nous connaissons avec precision l’itineraire : 

döpart de Salonique le 9 aout; le soir m^me, reläche au cap d’Em- 

bolos, soit le grand, soit le petit Karabournou, ä l’entree du golfe 

Thermaique; saisie d’un bateau grec Charge de grain, apres avoir 

longe la peninsule de Pallene; passage entre l’ile d’Eubee et l’ile 

d’Andros; accostage ä Patmos (six jours de reläche); puis, entre 

Naxos et Santorin, le navire met le cap sur la Crete, oü Ton compte 

les prisonniers; mais, craignant Tequinoxe d’automne, la flotte 

cötoie l’flot de Dia, puis aborde a Patmos de Chypre, d’oü eile 

passe ä Tripoli, d’oü les prisonniers sont transportes ä Tarse, 

en vue d’un echange. fitant donnee la precision de cet itineraire, 

il est impossible d’imaginer que la flotte elle-mtoe ait put s’arreter 

en figypte, pour y vendre ses prisonniers : Eutychius fait probable- 

ment allusion ä Farrivee au Caire d’un lot de captifs rachetes par 

les Cr^tois. Quant ä l’erreur chronologique, on pourrait peut-etre 

Fexpliquer par une confusion entre le sac de Demetrias, date 

tantöt de 897-898, tantöt de 902, et qui, d’apres Cameniate, preceda 

(1) Bien que nous ayons dit Tessentiel, il est necessaire, croyons-nous, d*ex¬ 

pliquer comment et pourquoi deux savants aussi scrupuleusement exacts que 

feu A. A. Vasiliev et Marius Canard ont 6te induits en erreur par les sources 

arabes. 
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de peu la prise de Thessalonique, avec ce demier evenement, Mais 

je n’insiste point sur cette conjecture, car la prise de Demetrias, 

si bien attestee par la Chronographie grecque, ne semble pas avoir 

ete enregistree par les Arabes, a moins toutefois qu*il ne faille 

la retrouver dans une notice de Tabar! au 26 aoüt 898 (Canard, p, 13), 

*'Arib, 903-904 (Canard, p. 56), reproduit la notice de Tabari, 

avec les memes chiffres, mais sans la date de la lettre d’Abü MaMän, 

ni ceUe de son arrivee ä Bagdad. 

Ibn al-At r, d*apres Weil, II, p. 533, donne la forme Antaliah. 

Al-Makin rapporte la prise de Säeucie (lire: Salonique) d'apres 

Eutychius (Canard, p. 189). 

* ♦ 

En citant tbus les temoignages arabes relalifs ä Tattaque de 

d’Antaliya, Yasiliev reproche ä G. Weil et ä Hirsch d’avoir mis 

ces passages en rapport avec la prise de Salonique, alors que 

d’apres lui, il s'agirait de la prise d’Attalia. Mais il observe tres 

loyalement que cette prise d’Attalia est inconnue des Byzantins. 

Il faut donc la rayer de Thistoire, comme nous Tavons dejä dit, 

Le meme savant repartit en deux smes les textes arabes relatifs 

aux operations de Leon de Tripoli. La premiere serie comprenant 

Mas^üdi, Eutychius, Al-Makin, AKAini, caracterisee par la forme 

Salükiya Q), corruption de Salünikiya, ou par cette derniere forme, 

qui ne laisse aucun doute sur Tidentite de la ville, est ä bon droit 

mise en rapport avec la prise de Thessalonique, Voyez Yasiliev, 

Byzance et les Arabes, texte russe, t. II, p. 141, n. 2. Le second 

groupe de textes, compose de Tabari, Ibn al-Atir, ^Arib, Ibn Khal- 

dun et äutres, ä cause de la corruption Antakiya ou Antaliya, 

est presente comme etablissant Texistence d’une prise d'Attalia, 

anterieure de peu ä celle de Thessalonique. Cf. op. dt, p. 139, 

n. 1. C’est dans cette note que M. Yasiliev observe que les sources 

grecques sont muettes sur cette prise d’Attalia (2). 

Il nous suffira de faire observer que le temoignage de Tabari 

qui parle d’Antakiya, ne peut neanmoins concerner que Salonique, 

(1) Traduit SSleucie par Canard, suivant Vasiliev. 

(2) Le texte Capital de Sibt ibn al Gauzi est oublie, bien que Vasiliev en 

donne une traduction russe, p. 122 de ses Prilotenia, mais le nom de la ville 

est donn6 comme Antioche « proche de Constantinople Ce detail anrait dü 

suffire ä eel^er Vasiliev. 
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puisqu’il dit que cette ville rivalise avec Constantinople et qu’elle 

est situee au bord de la mer, phrase qui revient, ä peu pres tex- 

tuellement, dans le passage du Livre de VAvertissement de Mas'üdi, 

oü Salonique est appelee par son nom. Quant a la Chronologie, 

la tradition des chronographes arabes hesite entre 290 et 291 de 

l’Hegire (correspondant aux annees 902-903 et 903-904 de notre 

ere): rien de plus frequent chez les annalistes musulmans que 

ces erreurs ou incertitudes chronologiques. C’est la date de 904 

qu*ü faut naturellement retenir. 

Si les Arabes se trompent souvent d’une ou de plusieurs annees, 

il leur arrive aussi de se tromper de mois, et c’est bien ce que Tabari 

— ou sa Source — parait avoir fait en datant du jeudi 10 du mois 

de Ramadan (26 juillet 904) la lettre par laquelle Abü Ma'‘dän 

de Raqqa envoyait a Bagdad la nouvelle, re^ue de Tarse, de la 

prise d’Antakiya. Comme Thessalonique n’est tombee que le 

30 juillet, il faut admettre ici une erreur d’un mois. C’est parce 

qu’il n’a pas doute de cette indication que Vasiliev s’est determine 

ä admettre une prise d’Attalia, suivie ä un mois d’intervalle de la 

prise de Thessalonique. Mais c’est en definitive G. Weil et Hirsch 

qui avaient raison. Tous les textes arabes sans exception qui 

concernent la victoire de Leon de Tripoli en Tan 290 ou 291 de 

l’Hegire se reförent ä une seule Operation de guerre : la prise et 

le sac de Thessalonique, M. Marius Canard nous autorise ä dire 

qu’il se rallie entierement ä notre point de vue. 



A NOTE ON THE CAPTURE OF CONSTANTINOPLE IN 1453 

Since Edward Gibbon wrote bis moving account of the capture 

of Constantinople by the Turks, many new sources have come to 

light 0. 19th Century scholars, in particular the Mordtmanns, 

father and son, Dethier, Krause, and Paspatis, devoted immense 

labour to the study of these sources, and the fruits of their work 

were sununarised more than a generation ago in English by Pears 0 

and in French by Schlumberger (®). The present study is the work 

of a humble gleaner in the field. 

British Museum Additional manuscript 34060 is a collection of 

church Canons and other theological and historical texts in Greek, 

mainly dealing with or bearing on the relations between the Eas- 

tem and Western churches in the llth Century and later. Several 

of these, incidentally, appear to be anecdota. The manuscript is a 

composite, the greater part being on paper and written in the 15th 

Century by several hands, but 69 folios towards the end (fol, 511- 

579) being part of a 12th Century manuscript on vellum. One of 

the 14th Century scribes, Giorgios Drazinos, has added a colo- 

phon on the läst folio of the 12th Century portion stating that the 

manuscript was completed by him in July, Indiction 1, 6946 = 

A. D. 1438. Fol. 1-11 are not part of the original manuscript, whose 

foliation in a 15th Century hand and whose quire signatures begin 

on the present fol. 12. They are, however, apparently Contempo¬ 

rary with the rest of the manuscript. 

(1) For a list of the sources now available and not known to Gibbon, cf. 

Cambridge Mediaeval History, rv, 887-888. Some of these are extremely dif- 

ficult of access, having been published only in Dethier’s four volumes in the 

series Monumenta Hungariae Historica (no» 19-22), of which the first two 

were withdrawn after publication, while the other two were never published 

at all. 

(2) E. Pears, The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Cap¬ 

ture of Constantinople by the Turks, London, 1903. 

(3) G. Schlumberger, Le sUge, la prrse et le sac de Constantinople par les 

Turcs en 1453, P^s, 1915. 
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The manuscript, or at any rate fol. 1-11, was in Crete in the 16th 

Century. On fol. 1 is written a copy of a letter from Jeremias, 

Patriarch of Constantinople, to the clergy of Crete, and dated 

May, Indiction 4 (= 1501 or 1516). And on the margins of fol. 10 

are noted the deaths of two abbots of the monastery of St. Mary 

tov ^AynagdOov, on 15th September 1559 and lOth January 1579 : 

this monastery, near Candia, was one of the largest in Crete (^). 

The Contents of the manuscript would be of particular interest in 

Crete about the time of the Council of Florence, and there is a 

strong presumption that it was written in Crete. The scribe Geor- 

gios Drazinos is not unknown but there is no clear evidence 

— other than this manuscript — associating him with any parti¬ 

cular place. It is probably a mere coincidence that his one literary 

Work was publiahed by a Cretan gcholar working in Venice, loannes 

Nathapael, in 1574 

(1) Cf. Greta Sacra, sive de Episcopis uiriusque riius Graeci et Latini in insula 

Greta.»» authore Flaminio Cornelio (= Corner), senatore Veneto, Venice, 1755, 

vol. I, p, 221, Another manuscript which can be identified as having belonged 

to it is cod. Marc. Venet. 43 = Nan. 75, cf. Mingarelli, Graeci Codices ma- 

nuscripti apud Nanios pafricios Venetos asservati, Bologna, 1784, p, 152. 

(2) He was possessor of cod. Venet. Nan. 47, containing ascetical works 

(cf. C. Castellani, Gatalogus codicum graecorum qui in bibliofhecam D. Marci 

Venetiarum inde ab anno 1740 ad haec usque tempora inlati sunt, vol. I, 1895, 

p. 90). He was also author or editor of item 91 in the London manuscript, 

the answer of loasaph, protosyncellus, to canonical questions of Georgios Dra¬ 

zinos, incip. ^Anode^ofial ae rfjg OTcovÖTjg (fol. 465-469). This work also 

appears as item 3 in cod. Venet. Marc. 556 (cf. A. M. Zanetti and A. Bonoio- 

vANNi, Graec» D. Marci Bibliotheca codicum manuscriptorum per iitulos di~ 

gesta, Venice, 1740, p. 294). It is no doubt to be identified with the ^Ano- 

xgloeig dvayxaidraTai rov xvqov ^Icodaa<p, prirgoTiokirov *E<p^aov, tzqoq 

riva Fecogyiov legea Aga^'^vov, ävÖQa rw ovri deoaeßsararov, printcd as an 

appendix to the vemacular translation of the liturgy by loannes Nathanael at 

Venice in 1574 (cf. E. Legrand, Bibliographie Hellenique, 15^ et 16^ siäcle 

vol. II, p. 201-205 ; I have been unable to inspect a copy of this book, which 

is very rare). The loasaph in question is therefore the predecessor of Marcus 

Eugenicus in the see of Ephesus (cf. Le Quien, Oriens Christianus i. 691-692). 

It must have been written, to judge by the title in the manuscripts, before 

loasaph was appointed MetropoUtan of Ephesus, i.e. before the translation of 

the Metropolitan Joseph to the Patriarchate of Constantinople on 21st May 

1416 (cf. Le Quien, op. cit i. 306). 

(3) loannes Nathanael was a Cretan, apparently from Rhethymnon (cf, J. 

Veloudo, ^EAk^vcov SgOoSdicov dnoiKta iv Beveriq, Venice, 1872, p. 170 ; 

letter to Gabriel Severus, Bishop of Philadelphia, reprinted by E. Legrand, 
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On fol. 1"^ of the manuscript, writteu in brownish ink in a clear 
15th Century Mnd, appears the following note; 

^Er{sL) ^avvy\ iovvt{ov) xd' fjfisQO, fjXBav ojtd rijv 

KcovaravrivovTioXtv xagäßia TQta XQTjxixä, rov ayov- 

Qov, rov vak7]vä, xal rov (ptko/jidrov * X4yovreg ori etg 

r'^v xd' rov fiatov fxrivoQ^ rfjQ ayiag OeodoGiaQ '^[xsQa 

5 rQirri, oyqa y rfjg iqptegag, iaeßrjoav oi dyaQ7]vot slg 

rrjv KmvaxavrivoinoXiv^ rd (pmodrov rov' xo^qxov rfa- 

XaJtT] /aee/xir, xal slnov ori enixreivav rov ßaaiXea rdv 

xvQ KcovaravrZvov rov dgdyaaiv xal UaXaioXöyov, Kal 

iyivero o'Bv fjisydXr] dXirpig xal TtoXXlg xXavOfiog sig rrjv 

10 xgijrfjv diä rd OXrjßeQÖv jui^vv/za ÖTteg ort %e%gov 

rovrov ov yeyovsv ovrs ysvv'^asrat. xal x{vQi6)g 6 0{sd)g 

iXe^aai xal XvrQOiaerai rniäg rtjg (poß&qäg avrov 

djteiXrjg. 

Tuanslation 

In the year 1453, June 29th, a Friday, there arrived from Con- 

stantlnople three Gretan ships, those of Sguros, of Hyalinas, and 

of Philomates, bringing news that on May 29th, St. Theodosia*s 

day, a Tuesday, at the third hour of the day, the Agarenes, the 

army of the Turk Chelebi Mehemet, entered Constantinople; and 

they said that they killed the emperor, the Lord Constantine Dra- 

gases Palaiologos, And there was great tribulation and mach la- 

mentation in Grete because of the sad news that had come, for 

nothing worse than this has happened, nor will happen. And may 

the Lord God have mercy on us, and deliver us from his terrible 

menaces. 

Notes 

1, 1 : For dating by the years of the Ghristian era in Venetian- 

ruled Grete instead of by the Byzantine annus mimdU cf, Gardt- 

HAUSEN, Griechische Paläographie?^ ii, 453. 

op. ciU II. 204 from Lami, Deliciae Eruditorum, vol. XV, Florence, 1740, 

pp, 13-14). He wrote cod. Paris. 831 in Gortyn in February 1541, and cod. 

Sinait, 117 in Cnossos in 1544. He possessed many manuscripts, which were 

capturedby pirates from a ship bound for Grete (cf. Pauii Afonua't Epistola¬ 

rum libri XII, Leipzig, 1698, pp. 248-250). 
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1. 4 : On st. Theodosia, martyred at Constantinople on 29th May 

726, cf. Acta Sanctorum, May, voL 7, 1867, pp. 64-85. 

1. 5 : Ön "AyaQrjvoi = Turks cf. Gy. Moravcsik, Byzantinotur- 

cica II (Magyar-görög Tanulmänyok 21), Budapest, 1943, p. 62; 

Phrantzes, 3. 11, p. 303. 19 ed. Bonn. 

1. 7; On the form r^a?.cmfj cf. Mora.vgsik, op, ci'f. 262. 

1. 7 : On the form pssfiEX cf. Moravcsik, op. cit 176. 

Thre were three Cretan ships among the nine or ten which 

guarded the boom across the entrance to the Golden Hom. Though 

the main sources are at variance on the exact composition of the 

squadron, they agree on this point 0. Two of these seem to have 

remained behind from a larger fleet which had arrived from Grete 

with supplies for the city in November 1452 (2), and of which the 

majority had left again on 26th February 1453 (3). Nicolö Barbaro, 

(1) Cf. Georgios Phrantzes, Chronicon, 3, 3, p. 238, 11 f. ed. Bonn. "^Haav 

de vfjeg roiavraty ex (aIv Aiyovqiag rqelg, ix de ^IßriQiag rßoi Kaarekiag 

fxia, ex rov ^Fäkkov xf^g U^oßevxtliag , . . f, ix de xf^g KQrjxrjg XQelgy ix 

x^g Tiökecog keyo/iiprjg Xdvdai i} pia xai al dijo ix xfjg Kvdcoviagt näoat. 

elg naQOLxaSiv nokefxixrjv xakd>g ’^xoifiaoßivai; Gritobulos, Historiae, 

1. 24, 2 ff. : Kal jiqwxov fiev ökxddag fieydkag neqi xe xijv äkvaiv xal xd 

cfxofta xov fieydkov kifievog dvxi7iQ(bQovg ßv^r^v d>Qfii^oyy xai xgii^geig fia~ 

xgäg Tiegi adxdg, wg xa-öxt) xdv ionkovv xcbv nokeixicov xcokvaavxeg» ixv/or 

de xöxe nagovoai xal xgii^Qei,g i^ Fxakiag ^EvBXtxal, odx inl ndkefiov, 

dkkd xaxd XQ^^a,v idiav, xal dkxddeg /neydkai ix KQT}xr)Q dfpiyfjievai xax* 

ifxnoglaVy dg diicdaei xaxiaxov, neiaavxeg nagafielvai rep nokifjKo ; Leo¬ 

nardas Chiensis, M. P. G, 159, 930 c «cinctum catena portum et navibus {ma- 

nibus in Migne is a misprint) rostratis bene armatis, Genuensium septem, 

Cretensium tribus colligatum »; Tetaldi in Chronique de Charles V//, par 

Jean Chartiery publiee par Vallet de Viriville, Paris, 1858, t. III, p. 23, ‘Au 

port, pour deffendre la chaisne, il y avoit des chrestiens trente nefs, et neuf 

gal4es; c"est 4 s^avoir deux subtiles, trois marcbandes v^nitiennes, trois de 

Tempereur, et une autre de Messire Jeban Justinian, bon Genevois aux payes 

et aux gages de Tempereur' (for Tetaldi sbips fromVenetian Grete are Vene- 

tian) ; Nicolo Barbaro, Giomale dell' assedio di Costantinopolz, ed. E. Comet, 

Vienna, 1856, p. 20. 

(2) Barbaro, Op. cit p.3. ‘E in questo mexe vene da Candia nave oto car- 

gbe de malvasla per dar da viver pur a questa zitade. » 

(3) Barbaro, Op. cit p. 13. ‘Adi 26 fevrer de note, si scampa fuora del 

porto de Costantinopoli Piero Davanzo con la sua nave, per andar a Veniexia, 

e ancora in quela note si scampö nave sie de Cbandia, le quäl andö in Chandia 

cargbe de pess4ml». 
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the Venetian ship’s doctor, gives the names of the masters of the 

three Cretan vessels guarding the boom as *ser Zuan Venier da 

Candia’, ‘el Filamati de Candia’, and ‘el Guro de Candia’, and 

their tonnage as 800, 800, and 700 botte respectively 0. We re- 

cognise in Barbaro’s list the names of two of the three captains 

whose return to Grete is recorded in the London manuscript, viz. 

Filamati —0tXoßdrr}g, and Guro — ZyovQog. The Christian name 

of Filamati is given by Barbaro p. 59 as Antonio, and it is tempting 

to see in him the ‘Antonios, captain of the merchant ships who 

was in command of the boom squadron (2), 

These vessels remained at their post throughout the siege, in 

face of a Turkish fleet many times more numerous (®). And neither 

the great Turkish cannon in Pera nor the Turkish ships transported 

overland from Diplokionion (Be§ikta§?) to the upper part of the 

Golden Horn succeeded in making them withdraw. When the 

City was finally captured, the sailors of the Turkish fleet at once 

went ashore to join in the sack, and many of the ships in the Golden 

Horn profited by the occasion to escape. Among these were three 

Cretan vessels, under the command of Venier, Filamati, and ano- 

ther (4). These are doubtless the three ships from the boom. Though 

Venier escaped Wrom Constantinople, his ship seems to have met 

with a mishap on the voyage home, since he is listed by the metho- 

dical Barbaro (p. 60) among the ‘nobeli morti, da poi la prexa 

de la zitade de Costantinopoli *. Filamati and Guro we now know 

to have reached Crete in safety a month later. They made for 

(1) Barbaro, Op. cit. p. 20. 

(2) Phrantzes, 3, 4, p. 255, 4 ff. ed. Bonn : Tip 6e ’^Avrcovltp Ttp xans- 

Taviip xCbv ifinopixcöv TQirjQecov iöoBr) (pv^dnsiv xds adrov xai 

Tag vfjag rag eprog T^g dXvaecog. 
(3) Cf. Phrantzes, 3, 3, p. 240 ed, Bonn, Ducas ch. 38, p. 268,1 ed. Bonn, 

Leonardus Chiensis, M, P. G, 159, 930B-C, Critobulos 1,22,2, Chalcon- 

DYLAS 8, p. 384, 3 ed. Bonn, etc. 

(4) Barbaro, Op. cit., p. 59. ‘Poi si se leva la galia sutil de misser Gabriel 

Trivixan, lui si romaxe in tera in man de turchi; la galia de Gandia patron 

misser Zacaria Grioni el Cavalier, quela si fo prexa, poi driedo queste gaUe 

si levÖ tre nave de Gandia, le qual son, ser Zuan Venier, ser Antonio Filamati 

el galina, e tuti andasemo in conserva nave e galie, per infina fuora del streto, 

con una buora a piü de dodexe mia per ora,' Zacharia Grioni had taken part 

in Goco's attempt to set fire to the Turkish ships in the Golden Hom, and so 

was probably not serving in the boom squadron. 
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Euboea first, 0 and possibly called at Argos or other Venetian 

ports in the Peioponnese before returning to Crete, 

What öf the third ship, and its master Hyalinas ? He makes one 

other appearance in the record of history, in March 1445, when 

Georgios Phrantzes takes a passage with him from Selymbria to 

Carystus 0. Now it is not the custom of Phrantzes to mention 

by name the masters of the various vessels in which he sails. In- 

deed, he seems to name only one other, Antonio Rizzo the Veni- 

tian, in whose ship he returned from Trebizond to Constantinople 

on 14th September 1452 0. We know from other sources that 

Rizzo’s ship was sunk by a shot from the great Turkish cannon in 

the fortress of Rumeli-Hissar on 26th November of the same year, 

and its hapless master captured by the Turks and impaied 0. 

This event, says Barbaro, brought about a state of war between 

the Turks and the Venetians. Is the reason why Phrantzes, writing 

years later, mentions so irrelevantly the name of the Cretan cap- 

tain Antonios Hyalinas that he too took part in some striking 

exploit connected with the siege and capture of Constantinople? 

It cannot be proved, but it is not unlikely, since we now know from 

the London manuscript that he was present at the capture of the 

City. 

(1) Cf. ChalcondYlas, 8, p. 400, 1 ed. Bonn : Ai Se rwy Ovevercov TQii^Qeig 

X'öaaaai l’Koiii^ovxo did rov ^EXkrjanovrov, xai rgiratoi dcpixvovvrai ic 
Evßoiav. 

(2) Phrantzes 2, 19, p. 196, 15 ed. Bonn : Kat e/ißdvrog fiov eig vrja rov 

ix KQ'^TTig ^YaXivä ""Avrmvlovy eig rr^v rijg E^qItiov KaQvarov inaipfjxe fie. 

(3) Phrantzes, 3. 2, p. 217. 8 ed Bonn, 

(4) Barbaro, Op. ciU p. 2. ‘El primo colpo che trfe la bombarda grossa de 

questo castelo afondo la nave de Antonio Rizo che vigne de mar mazor, che 

non volse calar, carga de orzo per soccorso de Gostantinopoli; questo fo de 

26 novembre 1452 ; el patron de de quela si fo piado in aqua, e quelo fo man- 

dado in Andrinopoli al signor turco, e quel fo messo in prexon, e in cavo de 

zomi 14 el signor el fexe impalar suxo un palo'; Ducas ch. 35, p. 248, 8 ff. 

ed. Bonn : ’Ev de r^ Uaaxeaev noXixvU^ räg ’^fjtiQag ixeivag xaregxofiivi^g 

vfjog ix rov aro/uiov /ueydX'tjg rcov Beverixwv, ^PvrCog 6 vavaQxog rovyopa, 

xal pi) rä taria, nirgav äxovricravreg ol rov xdarqov vneQfieyidri 

r^v vavv diiQQrj^Sy xal elaSvo/iivTi tö) ßv6^ 6 vavaQXog ovv Xomolg XQtd^ 

xovra iv dxar(q> ifißdvreg i^rjXdov iv rep alyiaXip ... ixiXsvaev odv TOi)g 

ndvrag dTtoxefpaXiodfjvah rov de vavapxov iv r& 7cdX(p did rov d^edgeovog 

rrjv yjvx^v dnoggiipai, xal drd(povQ dipelvai, o'ög xal lÖov iydi 

dXlyag ixet Öiayofiivov pov. 
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We are told that the crew of a Cretan ship guarded the wall in 

the neighbourhood of the Porta Horaea (^). We are also told that 

on 29th May, when all the rest of the city was already in Turkish 

hands, the Cretan sailors in the tower or towers of Basil, Leo, and 

Alexios continued to defend their position for several hours, and 

refused to surrender; they finally forced the Sultan to grant them 

an honourable capitulation, and to allow them to leave the city 

in their own ship and with all their property (^). Do both these 

Stories refer to the same ship’s Company or not? The Porta Horaea 

must, from the order of Phrantzes’ narrative, have been in the 

Golden Horn wall. It has been identified variously with the Porta 

Neorii = Bag^e kapisi and the Porta Hebraica — Bahk bazar 

kapisi (®), while Van Milhngen suggests that it may be the same 

as the Porta Eugenii 0. The tower or towers are much harder to 

identify. Van Millingen accepts as probable Paspatis’ Suggestion 

that a tower by the eastern side of the entrance to the harbour 

of Kontoskaiion, on the Marmara shore, bearing an inscription 

commemorating repairs carried out by Leo the Wise and his bro- 

ther Alexander, is that defended to the end by the heroic Cre- 

tans (®). This would imply that they are not the same men as 

those guarding the walls by the Porta Horaea at the other side 

of the city. Pears, while apparently accepting Paspatis’ Identifica¬ 

tion in a footnote, beheves that the sailors from the Porta Horaea 

(1) Phrantzes, 3, 4, p. 254, 19 ff. ed. Bonn : 'Ev di rotg fiegeai rrjg 

nvXriQ xrlg Xeyofiivrjg (hgalag (pvMrreiv (OQladtjaav ol vavrai Tcal oi vaij- 

xlriQoi xai xvßsQvfjrai, odg slxsv vavg tJ ex Tfjg KQT^xrjg, 

(2) Phrantzes, 3, 8, p. 287, 20 ff. ed. Bonn : Kai iyxQaxelg ndvxcov syi- 

vovxOf ävev öe Ta>v Ttvgycov xcdv Xeyofxevcov BaaiXetov Aeovrog xai ^Ake^iov 

iv olg elaxTjxeiaav ol vavxai. ixelvot ol sxxi^g KQ^xrjg * avxoi ydg yevvaioyg 

ifxdxovxo f^ixQ^ Sxxtjg xai ißööfxrjg Sgag xai no^Xoig ToÖQxovg 

idavdxcoaav, xai xooovxov TiXrjdog ßXeJtovxeg xai xijv TtöXiv öeSovXQ)fiev7}V 

näaav avxoi ovx ^OeKov dov^coBfivac, äXkd ixakXov tXeyov dno%avelv xgeXx- 

xov ^ ^rjv. TovQxog de xig dfxriQq äva<poQäv noc'qaag Jisgi xfjg xovxcov 

dvdQiagy nqooixa^ev Iva xaxiXQoyai /j.exä av/ußdaecog xai ätaiv iXsdSsQOt 

avxoi xe xai ^ vavg avxdyv xai näaa rj dnooxevii i^v elxov, xai o^xo)g yevo- 

fxivcov ndXiv fioKig ex xov nvqyov xovxovg enetaav äneXSetv, 

(3) Cf. Oberhummer, R.E, IV. 980. 52-60, 

(4) A. Van Millingen, Bgzantine Constantinople : the Walls of the City and 

adj'oining Historical SiteSf London, 1899, p. 222 ff. 

(5) Op. cit. p. 186 ff. 

Byzantion XXII. — 25. 



386 R. BROWNING 

took refuge in the towers as the Turks poured in Q). This theory 
is improbable on topographical grounds, The matter cannot be 
settled on the present evidence, But it seems methodologically 
sounder not to postulate more unknown Cretan ships in Constanti- 
nople than we need. Phrantzes, it should be noted, speaks of the 
Cretan defenders of the towers as ol vavrai ixsivoi oi ix rrjg 
Kq^xti^ (2), implying that he had mentioned them before. The 
reference can only be to the passage concerning the wall near 
the Porta Horaea. If we accept that only one ship’s Company 
is involved, then we must renounce the Identification of the towers 
as near the Kontoskaiion. It rests on very slender evidence (in any 
case there were towers every sixty yards for fourteen miles of wall, 
and we know the names of only a very few); and it is unlikely 
that the Cretans would be far from their ship, which must have 
been inside the boom, and hence nowhere near the Kontoskaiion. 

Be that as it may, we know of only one other Cretan ship — apart 
from those at the boom — which left Constantinople immediately 
after its capture, namely that whose crew fought on in the towers 
long after all other resistance had ended. And we are justified in 
identifying it with the ship of Hyalinas, mentioned in the London 
manuscript. It will have caught up with those from the boom in 
the Sea of Marmara, at Tenedos, where there was a Venetian for¬ 
ce (®), or in Euboea. 

There is a curious satisfaction in establishing, five hundred years 
after the event, that these gallant and resolute men succeeded in 
retuming to their homes. 

University College, London, Robert Browning. 

(1) Op, cii. p. 363. 
(2) Phrantzes 3. 8, p. 287. 20 ed, Bonil. 
(3) Cf. Ubertini Pusculi Brixiensis Constantinopoüs IV. 1026 ff., in J. A. 

Ellisen, Analecten der mittel- und neugriechischen Literatur, Leipzig, 1857 : 
In Tenedi portu nam tempestatibus actae 
stabant bis denae naves, quas Gnosia tellus, 
quae Venetum imperium Rhadamanthi legibus audit 
omissis, plenas frumento et frugibus, inde 
bis quinas Veneti mittebant Marte triremes 
instructas, urbi auxilio Danaisque ; sed omnes 
mensem unum adverso tenuerunt sidere portum. 
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NOTE ADDITIONNELLE 

La notice, publiee plus haut, p. 331, du ms, du British Museum, 

n*est pas inedite. Elle avait ete publiee pour la premiere fois par 

Mgr Gennadios, metropolite d’Helioupolis, FENNAAIOY M. 

APAMIIATZOrAOY [iriT^oTtoKirov ""HXtovTcokecxx; xai OsIqcov, 

Bißkiodi^xr], ijxoi sniarjpha xai iötcorixä eyyQatpa xat 

äkXa iJLVYifxtia a%BXixä 7tqö<^ xr\v iaxoqiav tov oixovfxsvixov üaxQi- 

agxstov, fiegog TtgojxoVy ev Kcov/tzoAsi, 1933, p. 108, n. 3. J’y rel^ve 

quelques variantes comme aaßßäxcq (au lieu de C'fl')rov ayoi- 

Qov vaXiväg xai rov q>Lko(idxov^ öqaydotv (sfc,aulieu de dqdyaaiv\ 

7toki)g (mais le sic qui suit ce mot prouve que Torthographe en etait 

incorrecte). Ici, comme ailleurs, M. Browning a mieux copie ou 

respecte son texte. Mgr Gennadios, d’ailleurs (p. 108, n. 2), a mal lu 

le nom du copiste rsoiQyiov xov Aqa^ivovxa xal dvrov, au lieu 

donte) de AqaCivov xd(xci) xaL Voir aussi N. B. Tomadakis, 

UHelUnisme contemporairiy 2® serie, 7® ann^e, fase, hors Serie, 

Athenes, 29 mai 1953, p. 57 et note 1 (trad. fran?aise, et r^f^rence 

au livre de Mgr Arabadzoglou, eite en frangais avec date inexacte, 

1935 au Heu de 1933). (H, G.) 
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Cet ouvrage, dont je suis en train de preparer l’edition critique, 

s’appelle de son titre fran^ais Enseignemens ou ordenances pour 

an Seigneur qui a guerres et grans gouvernemens a faire. Le traite, 

comme nous le dit Tauteur dans un prologue, a ete ecrit d’abord 

en grec, puis traduit en latin par Theodore Paleologue lui-mtoe. 

Mais nous ne possedons ni Toriginal grec, ni la Version latine; 

tout ce que nous avons, c’est la traduction frangaise de Jean de 

Vignay 0, qui existe en deux manuscrits, Tun du quatorzieme 

siede et Tautre du quinzitoe, tous les deux ä la Bibliotheque 

Royale de Belgique (^). 

Bien que Theodore Paleologue appartienne, du cöte de son pere, 

ä la maison regnante de Tempire byzantin, et du cöte de sa m^re 

a Tune des premieres familles de T Italic, Thistoire serable Tavoir 

neglige. La description la plus complete de sa vie est celle qu’il 

donne lui-meme dans le prologue et Tepilogue des Enseignemens. 

II la donne comme explication de son oeuvre et des raisons pour 

lesquelles eile fut ecrite, la situant ainsi dans son cadre histo- 

rique. Theodore fut le second fils de Tempereur Andronic II et 

de Violanta (Yolande), fille de Guillaume VII, marquis de Mont- 

ferrat, et petite-fille du roi Alphonse X d’Espagne. Cette princesse 

epousa Andronic en 1284, et prit alors le nom dTrene. Theodore 

parle de sa mere avec beaucoup d’admiration, et la montre tou- 

jours agissante — on dirait meme intrigante — dans l’interet de ses 

trois fils. Elle a certainement du etre une femme de caractere. 

Ce fut par sa mere que Theodore devint le premier marquis de 

Montferrat de la famille des Paleologues; Irene re^ut le marquisat 

(1) Sur Jean de Vignay, voir surtout Paul Meyer : Les anciens tradacteurs 

frangais de V^g^cefCf en particulier Jean de Vignay^ dans Romania,'iL^y (1896), 

pp. 401-423. Paul Meyer fut, dans cet article, le premier ä signaler les En~ 

seignements de PaUologue. 

(2) Sous les cotes 11042 et 9467. 
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en heritage de son fr^re Jean de Montferrat, qui mounit jeune et 

Sans enfants; et comme ses devoirs conjugaux la retenaient ä 

Constantinople, eile envoya son second fils eti Lombardie, lui con- 

toant tous ses droits. Theodore nous dit qu’il avait quatorze ans 

quand son oncle mourut; or, on sait que Jean de Montferrat est 

mort en 1305 ; donc Theodore naquit en 1291. II nous raconte 

qu’au moment oü eile re^ut la nouvelle de sa suceession, Irene 

etait occupee ä negocier un mariage pour lüi, Theodore, avec la 

sceur du Duc d’Athenes, mariage qui lui aurait valu beaucoup 

d’honneur et une dot consid^rable; et que, en apprenant que son 

pays natal de Montferrat etait sans chef, eile fit preuve de tant 

d’altruisme qu’elle abandonna volontairement le proJet d^uti ma¬ 

riage si avantageux, pour envoyer Theodore 4 sä ttation en deuiL 

La vie de Theodore comme marquis de Montferrat, teile qu’il 

la raconte, parait assez interessante. Tres jeune encore, il arriva 

dans ses terres pour trouver ses vassaux dejä en rövolte contre 

lui. II reussit ä prendre le dessus, et s’etablit 4 Montferrat, se 

maria, et devint pere d’une fille (Theodore ne nous dit pas le nom 

de sa femme, mais nous voyons chese d’autres chroniqueurs (^) 

que ce fut Argentina, fille d’Opicino Spinola, un des citoyens les 

plus importants de la vüle de Genes). Sa mere mourut en 1316, 

quand il avait vingt-cinq ans, et peu de temps apres il fut appele 

ä Constantinople par son p^re, dont Tempire etait menace (c’est 

Theodore qui nous le dit) par ses voisins «tant Crestiens de di¬ 

verses condicions comme Tartariens, Thurs, et autres barons » (^. 

Mais pendant les deux ans que Theodore passa ä Constantinople, 

aucune besogne ne lui fut confiee qui eüt justifie sa presence en 

Orient; et comme des soulevements inevitables se produisaient 

ä Montferrat, il obtint la permission de retourner chez lui. Ce fut 

ä cette epoque que lui naquit un fils, Jean, qui devait lui succdder 

au marquisat. Mais ä la mort de son frere afne, qui avait ete as- 

socie ä la couronne par son pere, Theodore fut de nouveau appele ä 

Constantinople; ce fut apr^s 1320, puisque Michel Paleologue est 

mort cette m^e annee. Il y resta de nouveau deux ans, toujours 

Sans sentir que sa presence dans l’empire byzantin füt aucunement 

utile, et ce fut pour les memes raisons que la fois precedente qu’il 

(1) Voir Du CA.NGE, Historia Byzantina» Paris, 1680, p. 249, 

(2) Bib. Roy. de Belg, Ms, 11042 f, 9öo cqI. 1, 
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demanda et obtint la pennission de retourner ä Montferrat. Mais 

cette fois, pour compenser un peu son depart, il composa les En- 

seignemens, qu’il laissa en guise de bons conseils ä son p^re et ä 

son neveu (car Andronic III, fils de Michel, avait pris la place de 

son pere aux cötes de son grand-pere). La necessite d’un pareil 

ouvrage lui paraissait d’autant plus pressante qu’il sentait que le 

dit empire estoit mal ordene, et que les gens estoient en teile ma- 

niere entre eulx que remede n’y povoit estre misen nulle inaniere»(^). 

Theodore nous dit qu’il avait trente-six ans quand les Enseigne- 

ments furent ecrits — ce fut donc en 1327. 

Le seul des chroniqueurs byzantins qui, ä ma connaissance, con- 

sacre plus d’une phrase ä Theodore, est Nicephore Gregoras; et 

lui-meme n’en dit pas long. Tout ce qu’il dit, il le dit sur le ton 

de la plus grande desapprobation. Selon lui, Theodore accumulait 

des dettes que son pere a payees ; il va jusqu’ä insinuerqueTheodore 

fut un traitre envers son pere, mais ne precise pas de quoi il fut 

coupable. Le chroniqueur byzantin nous decrit d’ailleurs les fa^ons 

tout ä fait occidentales que Theodore avait prises; il appartenait ä 

Teglise latine, et ses manieres, comme ses vetements, etaient occi¬ 

dentales ; ainsi, il se rasait le menton (^. Gr^oras fait mention 

aussi des projets de Timperatrice Irene pour marier Theodore 

ä la soeur du duc d’Athönes (mais lui dit la fille), Seulement, il 

ne parle pas de raltniisme dTrene, lorsqu’elle abandonna l’idee de 

ce mariage. Il dit simplement que son projet avait echoue et que 

ses espoirs avaient ete de^us (®). 

Les chroniqueurs occidentaux contemporains disent encore moins 

sur lui. Albertinus Mussatus, dans son Historia Augusta, lui 

accorde une simple mention, en parlant des intrigues et des guerres 

qui dechiraient le nord de 1’Italic ä cette epoque-lä (^). Mais au 

debut du seizieme siede apparaissent deux « vies » assez detail- 

lees, toutes deux faisant partie des « Chroniques de Montferrat 

L’une, par Galeotto del Carretto, est en Italien (®); l’autre, par 

(1) Ibid., 1 11’° col. 1. 

(2) Nic^phoros Gregoras : Byzantina Hisforiat ed. L. Schopen, Bonn 1829 

(Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae), t. I, p. 396. 

(3) Ibid., t. I, p. 237. 

(4) Albertinus Mussatus ; De Gestis Henrici VII Caesaris (Historia Augusta), 

Venise, 1636, pp. 25, 39, 67. 

(5) Monumenia Historiae Patriae; Scriptores, t. III, Turin, 1848, col. 1163-- 

1178. 
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Benvenuto da Sangiorgio, est en latin (^), Elles se ressemblent 

— Tun des chroniqueurs a dü copier Taulre — mais celle de Ga- 

leotto del Carretto est de beaucoup la plus detaillee. Ce chroni- 

queur a certainement fait usage du prologue de Theodore — il y a 

des passages qui y sont puisfe mot ä mot — mais il a eu aussi 

d’autres sources d’information, Il parle, par exemple, d’un docu- 

ment qu*il a vu lu.i-m^me; il est probable qu’il existe toujours des 

archives dont la consultation, au point de vue de Tceuvre de Theo¬ 

dore, serait d’un interet extreme. Comme Nicephore Gregoras, 

Galeotto del Carretto nous parle des dettes de Theodore, mais sans 

lui en faire un reproche; il eite des documents prouvant que 

Theodore mettait en gage ses chäteaux pour subvenir aux besoins 

de ses guerres. Le detail est interessant, puisque dans les Enseigne- 

mens Theodore dit que le seigneur doit racheter tous ses hommes 

pris par Tennemi, mtme s*il doit mettre en gage ses chdieaux pour 

le faire. Il est fort possible qu’il se soit conforme sur ce point aux 

propres conseils que iui-meme donnait aux autres. Galeotto del 

Carretto nous donne aussi la date de la mort de Theodore (1338). 

J’en arrive maintenant au traite Iui-meme. Un resume en a 

ete donn^ par J. Bastin (^); il serait donc inutile de le re- 

peter ici. Comme il a ete dit dejä, les Enseignemens ont un pro¬ 

logue et un epilogue. Bastin dit qu’ils ont ete tous les deux 

ajoutes quand Theodore a traduit son ouvrage en latin; je suis 

d’accord pour Tepilogue, mais je ne le suis plus pour le prologue, 

qui a certainement ete ecrit avant 1328, car Andronic II et son 

petit-fils Andronic III regnaient toujours ensemble, et Theodore 

leur adresse des voeux pour qu’ils puissent continuer ainsi. Dans 

Tepilogue, Andronic II est dejä depose, car Theodore raconte cet 

evenement, en attribuant tout aux intrigues du grand logothete 

Theodore Metochite, qu’il peint vraiment en noir. Je pense donc 

que le prologue a dü accompagner Toriginal grec, ecrit — nous 

l’avons vu — en 1327, et que l’epilogue a ete ajoute ä la Version 

latine. Galeotto del Carretto donne comme date de la traduction 

latine l’annee 1333 (®); cette date me parait vraisemblable, puis- 

(1) xm., col. 1325-1331. 

(2) Julia Bastin, Lt Traiti de Theodore Paleologue dans la Traduction de 

Jean de Vignai, dans Stades Romanes dedides ä Mario Roqaesy Paris, 1946, 

pp. 78-88. 

(3) Galeotto del Carretto, op, cit col. 1176. 
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que, comme Bastin Tobserve avec justesse, Tepilogue sem- 

ble avoir ete ecrit apres la mort d’Andronic II, survenue en 1332. 

C’est une oeuvre longue et diffuse oü l’auteur a tendance ä sauter 

d’un sujet ä l’autre, pour revenir au premier sujet, d’une fa^on 

deconcertante. Les seuls moments oü il s’occupe de choses morales 

ou religieuses sont ceux oü il enumere les sept vertus que le Sei¬ 

gneur doit posseder, ou quand il declare que le seigneur ne doit 

pas tolerer d’heretiques parmi ses gens, et qu'il doit aller regulie- 

rement ä la messe. La plupart du temps, ce qu*il dit est simple et 

pratique ; par exemple, il dit comment il faut mobiliser ses gens, et, 

en cas de refus, quelles excuses peuvent acceptees; comment 

il faut partager le butin ; la fa^on dont il faut faire la compensa- 

tion pour les dommages subis par ses gens. Il parle aussi des ques- 

tions proprement militaires ; il precise le moment d’attaquer, quand 

rennemi ne le prevoit pas; il decrit la täche des espions; il dit, 

mais tres sommairement, la fa^on dont les corps d’armee (il con- 

seille qu’il y en ait trois) seront disposes. Mais ce n’est pas un 

traite de tactique, comme, par exemple, celui de Vegece; il ne dit 

presque rien sur les armes, et tres peu sur la formation de Tarmee; 

et bien qu’il dise que les chäteaux doivent etre fortifies, il ne dit 

pas comment. D’un autre cote, il s’attarde sur des details qui nous 

paraissent minuscules; il dit, par exemple, que le seigneur doit 

manger avec ses gens pour creer une atmosphere amicale, mais 

qu’on ne doit pas trop parier en mangeant, parce que cette habi- 

tude est mauvaise pour la sante — et puis, quand on est occupe 

a parier, les viandes deviennent froides. Et si, pendant le diner, 

quelqu’un dit un mot qui ne parait pas etre vrai, il ne faut pas 

lui dire «Tu mens », ou lui demander une preuve; il faut prendre 

un air etonne — et changer de sujet de conversation! 

Ce qui est tres interessant en effet, c’est de voir comment Theo¬ 

dore se montre, comme personnalite, dans son oeuvre. C'est essen- 

tiellement un homme pratique, avec une sorte de psychologie de 

guerrier. Il dit, par exemple, que lorsque le seigneur choisit des 

hommes pour construire ses fortifications, ce n’est pas un desavan- 

tage s’ils sont un peu peureux, car alors ils auront plus de raisons 

pour faire des fortifications vraiment solides. Si le seigneur doit 

prendre des mercenaires, il fera mieux de les prendre de differents 

pays, car s’ils parlent tous la meme langue, ils auront plus d’occa- 

sions de faire des complots contre lui. Et s’il est mffiant ici, il 

Fest encore plus quand il dit que le seigneur ne doit jamais froisser 
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les serviteurs qui preparent ses repas ou qui lui servent ä manger; 

il doit supporter de leur part autant que possible, sinon il risque 

de se faire empoisonner. Et bien que les chevaux tu^ ou blesses 

dans la bataille doivent ^tre remplaces, qu’on se mffie, dit-il, des 

gens malhonnetes qui tuent ou blessent leurs chevaux pour en 

avoir le prix, puisqu’on donne toujours plus que la valeur du cheval. 

Ces indications suffiront pour donner une idee du ton general 

de Touvrage. Theodore dit dans son prologue qu’il n*est pas un 

savant, et que ses conseils sont puises, non pas dans des livres, 

mais dans sa propre expMence. Il est cependant possible qu’il ait 

puise chez les ecrivains byzantins; j’ai encore ä resoudre cette 

question. 

Malheureusement, il est certain que nous n’avons pas ici le traite 

de Theodore Paleologue, tel qu’il Ta ecrit. Jean de Vignay dit, 

dans une dedicace ä Philippe VI, roi de France (qui a ete omise 

par les copistes des manuscrits des Enseignemens, mais qui a ete 

conservee dans un manuscrit de sa traduction du Speculum Eccle- 

siae d’Hugues de Saint-Cher, destinee a accompagner la traduc¬ 

tion des Enseignemens): 

« Et si Sache vostre Royal Majeste que ou premier livre que le 

dit marquis fist et ordena, j’ay delaisse pluseurs choses, tant pour 

cause de briefte comme pour ce que y ne touchoient point au fait 

dez armes ne de guerre. Et encore en ray je pluseurs translatees 

lesquelles, se elles ne touchent au fait dez armes, si font eiles a 

rinformation de bonnes meurs » (^). Nous savons d’ailleurs qu’ä 

l’epoque oü il traduisit l’ouvrage de Theodore, Jean de Vignay 

avait rhabitude de beaucoup ajouter ä ses traductions, et de beau- 

coup omettre; l’operation consistant ä separer I’oeuvre de Theo¬ 

dore Paleologue des additions de Jean de Vignay sera delicate, et 

ä certains endroits impossible. Neanmoins j’ose croire que l’edi- 

tion que j’entreprends aura son interet pour les byzantinistes 

autant que pour les romanistes. 

Christine Knowles. 

(1) Dijon, Bib. Municipale, Ms. 213 f. 34*'°. 
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Steven Runciman, A history of ihe Crusades. Vol. I: The first 

Crusade and the Foundation of the Latin Kingdom of Jerusalem. 

Cambridge (University Press), 1921. 377 p., 9 plates, 5 maps. 25/—. 

II est superflu de pfesetitet* M. Steven Runciman aux lecteurs 

de Byzaiiilon. Mais aujourd*hui, delaissant ses travaux sur By- 

zance et les Balkans, M. Runciman aborde des contrees voisines. 

Dans le premier volume (sur trois annonces) de son Histoire des 

Croisades, nous avons cinq siecles d’histoire consideres ä travers le 

prisme des xii® et xiii® siecles. De la trame de l’histoire autonome 

du pays sont extraits les fils qui lient les periodes arabe et chre- 

tienne. Ce sont: Textraordinaire heterogenste de la population 

des anciennes provinces byzantines; Tarriere-plan politique dans 

Tombre des rivalites byzantino-musulmanes; la penetration tur- 

que et le heurt avec les forces preexistantes, d’oü va naitre le ta- 

bleau confus de la veille des Croisades. Choix, selon le meme en¬ 

tere, des evenements et tendances de Thistoire europeenne propres 

ä influencer les Croisades : p^lerinages en Terre Sainte; contacts 

militaires et culturels avec Byzance; connaissance, plus ou moins 

fantaisiste, de TOrient. Enfin, c’est TEmpire d’Orient, dont Tau- 

teur retrace avec brio les difficultes, les victoires, les defaites. 

Ces trois facteurs menent inevitablement ä la grande rencontre: 

la premiere Croisade. La description de la marche vers Constan- 

tinople, puis, ä travers TAsie Mineure, vers Antioche et ensuite 

Jerusalem — route tant de fois suivie, tant de fois exploree par les 

historiens — est ici aussi vivante et coloree que le voyage de Kim 

sur le chemin du Grand Jeu. Le siege et le contre-si^e d*Antio- 

che, et la prise de Jerusalem sont les points culminants de ce 

recit tendu qui nous mene de Tapparition du Croissant k son 

^ciipse par la Croix et ä Faccession de Baudouin I®^. 

Au point de vue de son apport scientifique, nous voudrions rele- 

ver au moins deux traits de Touvrage: a) insistance sur le r61§ 
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joue par la population chretienne autochtone; b) plaidoyer pour 

Byzance. Chalandon, Schlumberger, Grousset et CL Gaben ont 

largement contribue ä eclairer ces problemes, que neanmoins M. 

Runciman reussit ä presenter sous un aspect nouveau* Laissant 

de cöte des constructions lointaines, comme l’eternel combat entre 

Orient et Occident, Tauteur semble partir de considerations plus 

«terrestres ». Nous avons affaire ä un pays qui, sept siecles du- 

rant, est demeure sous le regime romain et byzantin. L'effort de 

Byzance pour une « reconquista», ne de besoins strategiques, de 

scrupules religieux et de considerations de prestige, aväit pu s’at- 

tenuer, mais ne disparut jamais completement. L’historien byzan¬ 

tin connaissait bien mieux ses ennemis musulmans et ses « sau- 

veurs» chretiens, que ceux-ci ne se connaissaient les uns les au- 

tres; et par son intelligence, son education, la largeur de son 

horizon, il dominait infiniment les chroniqueurs occidentaux. Dans 

ces circonstances, c*est Tattaque persane, avant celle des Arabes, 

qui declenche tout (c’est eile d’ailleurs que les historiens des Croi^ 

sades, ä la fin du xii® siede, prennent comme point de depart), et 

M. Runciman se laisse avec plaisir guider par les sources grecques. 

II en resulte une tentative de rehabilitation globale de la politique 

byzantine, et un portrait assez sombre, ä quelques exceptions pres, 

de Bohemond et de ses coreligionnaires. Accuserons-nous donc 

rauteur de parti pris en faveur de Tempire byzantin? On le pour- 

rait, semble-t-il, ä juste titre; mais, a notre epoque de penchants 

nationalistes, il n’est pas deplaisant de voir combattre pour la 

ddense d’une nation depuis longtemps disparue. Si Chalandon 

avait achev^ son Histoire des Croisades, peut-etre serait-il parvenu 

ä des conclusions similaires* 

Dans un travail de cette ampleur, il ne convient pas de s’arr^ter 

ä des details. Remarquons par devoir, et presque traditionnelle- 

ment, qu*il y a des variations dans Torthographe des noms orien- 

taux, et que Tauteur, a tort ou ä raison, a renonce ä tout signe 

diacritique. Quelquefois aussi on rencontre des ^ licences poeti- 

ques», comme, par exemple, quand Tauteur considere que les in- 

vasions persanes en 614 ont devaste les environs de Jerusalem 

au point que «to this date the countryside bas never recovered » ; 

ou tel anachronisme, consistant ä parier, ä propos de Juifs du xi® 

si^cle, de « sepbardites 

D'autres points ne sont pas entierement convaincants, Par 

exemple, le role de Cluny comme promoteur des Croisades (encore 
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que cette question doive, semble-t-il, rester dans le domaine de la 

conviction plutöt que dans celui des preuves); ou encore, la relation 

de cause ä effet etablie, selon une conception traditionnelle et a notre 

ävis perimee, entre la premiere Croisade et les difficultes aux- 

quelles se heurtaient les pelerins (cette opinion a ete recemment dis- 

cutee et critiquee par GL Gaben dans le BalL de la Faculfe des 

Lettres de Strasbourg, 1951). Nous doutons aussi qu’Adhemar du 

Puy puisse etre taxe d’un liberalisme aussi peu en accord avec 

Tesprit de son temps. Mais ü y a deux problemes qui meritent, a 

notre avis, d’etre particulierement discutes. G’est d’abord la ma- 

niere dont M. Runciman aborde Thistoire. Son Histoire des Groi- 

sades est surtout, il faut bien le dire, un recit d’evenements, This- 

toire de ducs et de Chevaliers, de sultans et de chefs militaires. 

Des mobiles des dramatis personae — y compris les masses anony¬ 

mes — deux seulement apparaissent nettement; le caractere des 

individus et la piete, sinc^re, naive ou m^lee de credulite, de fana- 

tisme ou d’interet personnel. Les questions de structure sociale, 

de relations economiques, dlnstitutions politiques, si eiles ne sont 

pas enti^rement passees sous silence, restent dans Tombre. Tandis 

que chaque personnalite est esquissee en quelques traits marquants 

qui rendent logiques ses faits et gestes ; tandis que la piete, Tesprit 

quasi-national sont evalues ä leur exacte mesure, les autres fac- 

teurs (par exemple les causes memes de la premiere Groisade) sont 

seulement mentionnes. II est vrai que le simple fait dlnsister sur 

ces questions Sans en suivre renchainement logique, aurait ajoute 

peu et rompu le mouvement du recit. Mais il y a lä, cela va sans 

dire, une tres serieuse lacune. 

Un autre point merite l’attention. L’auteur a eu Texcellente 

idee de decrire (du double point de vue ethnique et religieux) la 

Palestine et la Syrie avant les Groisades. Mais il semble que cette 

description ne soit pas precise et complete. Nous ne sommes pas 

du tout certain qu’en un siede de conquete arabe, la Syrie dont 

la population jusqu’alors se composait surtout de Ghretiens « here- 

tiques », füt devenue presque entiörement musulmane, k part quel¬ 

ques centres comme Jerusalem, Bethleem et Nazareth (cf. p. 23). 

Nous ne voyons nulle preuve ä l’appui de cette assertion et nous 

croyons, pour notre part, qu’une teile conversion en masse ne peut 

se placer avant la periode abbaside, fin viii« debut ix® siede : c'est 

seulement alors que la politique « musulmane» peut avoir con- 

duit les habitants ä abandonner la foi de leurs peres. En outre, 
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nous nous permettons de rappeier cjue la documentation relative 

au Royaume du xri® siede montre qu’a cette epoque, meme les 

campagnes sont chretiennes, comme par exemple les alentours de 

Gaza, de Bet-Govrin, probablement de Ramalla, et quelques coins 

de la Galilee. II est possible — suggerons-le du moins — que les 

domaines restes aux mains d’etablissements religieux aient garde 

une Population chretienne. 

Le Probleme des Juifs necessite egalement une mise au point. 

II est diffidle de dire ä quelle epoque üs sont devenus une minorite. 

Leur influence, en tant que facteur politique, etait loin d’etre epui- 

see au debut du vn® siede — comjne Chosroes eut Toccasion de 

Lapprendre. S^il y eut une conversion ä Y'lslam, ou une emigration 

accentuee, c’est probablement au meme moment que la conversion 

des Ghretiens a Tlslam. Ce que nous pouvons constater, c’est la 

prodigieuse renaissance de la vie juive dans le pays apres la debä- 

cle du regime byzantin. 

Que l’auteur les ait negliges au coufs de son recit, qu’ils manquent 

aux Sieges de Haifa et de Jerusalem, soit; mais comment se dis- 

penser de recourir aux sources juives? Celles-ci en eff et (en he¬ 

breu, en arabe et en arameen), pour la periode arabe, surpassent 

de beauGoup les autres par leur richesse. La vie quotidienne est 

retracee par des centaines de lettres, de missives, de circulaires de 

la Collection dite Geniza. Meme les difficultes de langue pouvaient 

etre surmontees gräce ä l’ouvrage de J. Mann, The Jews in Eggpt 

and Palestine under the Fatimid C(iliphs, 3 vol., Oxford, 1920-22, 

et Id., Texis and Studies, 2 vol., Philadelphia, 1921-35. 

Notons enfin que les cartes sont particulierement bonnes, les 

illustrations bien choisies (bien que des materiaux plus contem- 

porains des Croisades eussent pu etre utilises), les bibliographies 

abondantes. Les itineraria sont dopmes dans une traduction an- 

glaise, et non dans la langue originale. Pour la traduction 

fran^aise de Guillaume de Tyr, on se sert plutöt de l’edition de 

Paulin Paris; et pour Ekkehard d’Aura, de celle de Hagenmeyer. 

La bibliographie moderne est rangee alphabetiquement; le total 

en est impressionnant, mais eile eut ete beaucoup plus utile, das- 

see par sujets. 

Resumons. Le grand merite de Touvrage est de presenter, au 

profane comme au speciahste, un recit parfaitement coherent des 

antecedents, des etapes et des resultats de la premiere Croisade. 

L’auteur, avec l’aisance d’un ecrivain-ne, mais aussi avec la mal- 
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trise de Fhistorien qui a su dominer ses materiaux, garde un moyen 

terme entre la compacite et la pedanterie d*un Roehricht ou d’un 

Hagenmeyer, et la volubilite de Grousset. Du point de vue pure- 

ment litteraire, son livre est probablement Tun des mieux ecrits 

qu’on nous ait donnes jusqu’ici sur la question. J. Prawer. 

The Antinoopolis papyri, part L Edited with translations and 

notes by C, H. Roberts. London, Egypt Exploration Society, 

1950, in-8o, 2 plL, xii-119 p. 

Les papyrus publies dans ce recueil ont ete decouverts lors des 

fouilles entreprises par T« Egypt Exploration Society» ä Sheikh 

Abäda (Antinoopolis), pendant Thiver 1913-1914. Les dates four- 

nies par les documents eux-memes et celles proposees par Tediteur 

pour les documents non dates se repartissent entre le iv^ et le 

VI® siede, si Ton fait abstraction de quelques textes des ii® et 

III® siecles que nous n’analyserons d’ailleurs pas ici (7-9,12,17-18, 

21, 25-28, 37, 41). Les 1 ä 6 ont ete attribues aux textes steno- 

graphiques de la meme coUection publies par H. J. M. Milne, en 

1934, dans ses Greek shorthand manaals, Un appendice, du ä M. W. 

D. Mc Hardy, contient quatre petits fragments de parchemins 

hebraiques decouverts en meme temps que les papyrus grecs (47 

a 50, textes bibliques). Ce beau volume, d’un format commode, 

se termine par des indices et deux planches. 

Les textes litteraires que nous transmettent ici des copies des 

IV® et V® siecles appartiennent ä des genres fort varies. Ils nous 

presentent, par lä meme, un tableau interessant de la vie intellec- 

tuelle dans la capitale de la Thebaide ä Tepoque byzantine. M. Ro¬ 

berts les groupe sous trois rubriques : textes d*inspiration religieuse, 

nouveaux fragments classiques et fragments d’oeuvres classiques 

dejä connues. 

Les textes d'inspiration religieuse sont les suivants : 10. Parche- 

min. IV® s. Ce long fragment, tr^ bien conserve, d’fizechiel XXXIII- 

XXXIV presente des ressemblances frappantes avec le papyrus 

Schdde publie par MM. Johnson, Gehman et Käse (Princeton, 

1938). M. Roberts suppose que les deux manuscrits ont un anc^tre 

commun, bien que le n® 10 ait aussi subi Tinfluence d’une autre 

tradition. 11, Parchemin, iv® s. Evangile selon Saint Mathieu, 

XXVI-XXVII. 13. Parchemin. iv® s. Actes de Paul et Thecla. 
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II s’agit d*une page d’mi inanuscrit de luxe, de tres petit format 

(7,2 X 8,7 cm.). Les Actes de Paul etaient tres populaires en 

figypte et ce manuscrit prouve qu’ils etaient connus et apprecies 

des classes aisees de la population. 14. Parchemin. iv® s, Frag¬ 

ment hagiographique latin. Ce texte, tres mutile, a ete identifie 

par M. J. Moreau comme provenant de la uersio antiquissima du 

Livre d’Esther {Nouv, Clio, III, 1951, p. 398). 

Le n® 15 ouvre la Serie des nouveaux fragments classiques. Cette 

page d’un codex sur papyrus du iv® s. contient un fragment de deux 

comedies (ou de deux actes d'une meme comedie). Une autre page 

du meme codex a ete pubHee par M. Schubart dans ses Griechische 

literarische Papyri (n^ 23). M. Roberts pense qu’il n’est pas pos- 

sible d'attribuer ce fragment k Menandre. 16. Fin du ni® ou de- 

but du IV® s. Fragment comique trop court et trop mutile pour 

pouvoir etre identifie. 19. Parchemin. v® s. M. Roberts reconnait 

dans ce texte un fragment du resume des Antiquitates romanae 

compose par Denys d’Halicarnasse lui-meme, resume que Photius 

a encore connu. 20. Fin du iv® ou debut du v® s. Scholies aux 

Hymnes de Callimaque. Les scholies conservees par ce papyrus 

ne coincident que tres rarement avec celles des manuscrits medie- 

vaux, mais elles n’apportent rien de nouveau. 22. Parchemin. iv® s. 

Texte juridique latin. M. F. de Zulueta, consulte par M. Roberts 

au sujet de ce fragment, suppose qu’il s’agit d’un passage de VAd 

edicium d’Ulpien non repris dans le Digeste. La partie du com- 

mentaire que ce texte nous restitue conceme l’edit qaod falso 

tütore. 

Quatre passages d’oeuvres connues sont publies dans ce volume 

d’apres des manuscrits des iv® et v® siecles. 23. Euripide, Medee, 

825-840 et 865-878. Ce fragment, qui appartient ä un codex sur 

papyrus (v®-vi® s.) apporte une nouvelle leQon {psTQiovg au lieu 

de fisTQiag au vers 839). Pour le reste, il s’accorde constamment 

avec le manuscrit L. 24. Quatre fragments d’un codex sur papyrus. 

v®-vi® s. Euripide, Bacchantes. M. E. R. Dodd a utilise dans son 

edition de la piece (Oxford, 1942) ce pap3U’us qui est le second 

papyrus des Bacchantes publie jusqu’ä present (le premier est le 

P.Oxy. XIX, 2.223). 29. Virgile, Georgiques II-IIL iv® s. Les 

cinq fragments que publie M. Roberts proviennent d’une edition 

de luxe et sont les seuls fragments des Georgiques decouverts en 

figypte. La quahtd du texte est mediocre, cas frequent dans les 

editions de ce type. 30. Fragment d’un codex sur parchemin. 



COMPTES RENDUS 401 

ivö s. Virgile, Eneide XII, 762-765 et 786-790. Ce fragment» tr^s 

mutil^ etait ä peu pres illisible au verso. 

L’inter^t des documents publies dans ce volume n’est pas moindre 

que celui des textes litteraires. 31. En 347, le logistes d’Antinoo- 

polis demande ä un cosmete de se tenir pret ä exercer ses fonctions 

pendant un mois. Ce texte, qui est le premier jusqu’ä present ä 

nous fournir la preuve de Texistence du cosmete ä Antinoopolis 

suppose, comme le remarque M. Roberts, la nomination simulta- 

nee d’au moins deux cosm^tes. M. Roberts eite un partage ana- 

logue de la Charge de gymnasiarque ä Hermopolis au in® s. 

A cet exemple on pourrait ajouter ceux des P.Oxg. XII, 1416 

(fin du in® s., gymnasiarque) et X, 1252'^, II (fin in® s,, eutheniar- 

que; cf. aussi Oertel, Die Liturgie, p. 342). 32. Le strat^e de 

Diospolis magna dresse la liste des revenus foumis au patrimonium 

par sa circonscription pendant le mois de juin 339 (13® indiction). 

Ce compte comprend aussi les arrieres des 11® et 12® indictions 

(337-8, 338-9). L’interpretation de ce document tr^s interessant 

est rendue difficile par ses lacunes. Les contributions en especes 

proviennent de certaines amendes et du produit de la ferme d’im- 

pöts. Le compte enregistre aussi des revenus en nature: gomme 

arabique, feuilles de betel, laine de Smyrne. Le n® 33 est une liste 

de sommes versees ä titre d’impöts militaires ä plusieurs officiales 

pour les 4® et 5® indictions (344-5 et 345-6), Le titre de la premiöre 

section est perdu, les versements qui constituent la seconde pro¬ 

viennent de Ptolemais. M. Roberts supposei avec beaucoup de 

vraisemblance, que cette premiere section concernait Antinoopo¬ 

lis. 34- Cette courte note concerne un procös soumis, sans doute, 

au praeses de Thebaide. Son laconisme la rend tres enigmatique. 

Les adversaires sont un pretre de Panopolis et des koyiaral «ard 

TtoXiv (11. 6-7). M. Roberts explique cette expression en supposant 

Texistence, non attestee ailleurs, de plusieurs Xoyiaxai pour une 

meme ville. On pourrait aussi comprendre qu’il s’agit des Xoyia- 

xai de plusieurs villes. Cette derni^re explication serait plus con- 

forme au sens de xaxa mais la brievete du document ne permet pas 

de decider entre les deux hypoth^es. Le papyrus n® 35, de la fin 

du III® s., se compose de deux colonnes. La premiere, tr^s mutilee, 

contient une Petition adressee ä un x\ye\i(hv et danslaquelle unju- 

gement en latin est eite. La seconde colonne est, eile aussi, occup^e 

par une Petition adressee ä un certain Flavius Fortunius. M. Ro¬ 

berts suppose que les deux petitions sont adress^es au möme per- 

Byzantion XXII. — 26. 
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sonnage. FLFortunius serait donc un prefet d’Egypte encore incon- 

nu. M. Roberts date le 36 de 326 (7® consulat de Constantin et 

de Constance). II remarque en note que le chiffre d’iteration 

du deuxieme consulat peut aussi se lire y. Dans ce cas, on resti- 

tuerait [KcovGravri6\v ä la 1. 2 et le document daterait de 354. 

Cette derniere solution me parait etre la bonne. Le chiffre qui suit 

le consulat du cesar est bien en effet un y. Les a des 11. 2 et 3 sur 

lesquels M. Roberts fonde sa com^araison ne peuvent pas entrer 

en ligne de compte puisque tous deux forment la seconde partie 

d’une ligature. Tous les a independants du papyrus presentent 

une panse tres marquee. La photographie du papyrus reproduite 

ä la pl. II permet de lire KoivaxavtLiov) 4 la L 2 et rtur 

a la fin de la 1. 13. D’autre part, une faute d’impression a fait 

accentuer v{6\i4>(bv (1. 8) et vofjicov (L 14) au lieu de v[6^ßO}v et 

voficov, alors que les deux passages sont bien cites en reference a 

vö/xog par Tindex. Ce document est une plainte contre adultere 

adressee au logistes. 38. La Corporation des travailleurs de Targent 

adresse a l’epiterete, en 301, une declaration avec serment etablis- 

sant les prix respectifs de Targent travaille et de Targent coule. 

M. Roberts rapproche ce texte de declarations analogues adressees 

en 338 au logistes d^Oxyrhynchus par d*autres corporations (P. Oxg. 

I, 85 et PSI 202). Dans ces dernieres, le prix est fixe par mois et 

d’apres Tevaluation personneUe des declarants, ce qui n*est pas 

le cas ici. M. Roberts propose d’expliquer ces differences par la 

publication en 301 de TEdit du maximum et en conclut que Tedit 

a ete publie anterieurement au 13 avril, date du n° 38. Le fait 

que la Corporation d’Antinoopohs s’adresse a Tepiterete et non au 

logistes renforce le temoignage d’autres textes qui permettaient 

deja de supposer que le logistes n’avait pas encore ete introduit 

en figypte en 301. 39. Une certaine Isidora reconnait avoir regu 

la somme qui lui etait due en «payement ^ d’une chlamyde et d’un 

sticharion qu’elle a foumis au collecteur d’impöts. Le texte porte 

la date de [To(i^) xQir]ov fiikXovoiv ‘^ndxoti;. La restitution 

proposee par M. Roberts est la seule qui s’adapte 4 la lacune et la 

date du papyrus est donc 323 et non 324 comme une erreur Ta fait 

imprimer (le 12 Mecheir correspondrait d’ailleurs au 7 et non au 

6 fevrier 324). M, Roberts remarque que le prix auquel les deux 

vetements ont ete evalues par le fisc est inferieur ä celui que pro¬ 

pose Tedit du maximum pour les memes objets, alors que les prix 

avaient, en fait, a peu pres double entre 301 et 323. II s’agit donc 
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bien ici d’un impöt deguise. 40. Ce re^u d’une chlamyde livree 

pour rimpöt de Tequipement militaire est d*un type nouveau, 

II invoque la garantie d’un temoin en prevision du cas oü Tobjet 

serait refuse par radministration. Le 42, date de 542, contient 

une vente par avance de vin. La somme due en payement n’est 

pas specifiee, pas plus que dans les autres documents de ce type. 

L’acheteur Aurelius Joseph est de religion juive {^Iovdai(o xriv 

6p?^0>cstar). La lettre privee sur parchemin qui porte le n^ 43 

date de la fin du iii® ou du debut du iv® siede, Panouptaeiom 

ecrit ä sa femme pour lui demander de venir le rejoindre s’il n*y a 

pas de combat dans la region qui les separe, Le ton de cette lettre 

rappelle celui de la correspondance de Paniscos et M. Roberts 

propose de voir dans le document qu’il publie une allusion ä la 

revolte d’Achilleus. Le n^ 44 est attribue ä une, lettre privee de la 

fin du IV® ou du v® siede, Longinus ecrit de Pduse ä Hermammon 

pour lui demander d’envoyer des vetements brodes a son frde, 

Antinoopolis etait Tun des centres de l’industrie textile et les 

fouilleurs y ont retrouve de riches tissus brodes d’epoque byzan- 

tine. 45- Petite note de recommandation pour assurer un loge- 

ment ä un certain Ouranios, vi® s, 46, M. Roberts date ce compte, 

dresse ä l’occasion d’une construction d’immeuble, du second quart 

du IV® s. 

Les textes pubhes par M. Roberts dans ce premier volume des 

papyrus d’Antinoopolis suscitent tous par quelque point Tinter^t 

du lecteur, L’impression d’ensemble qui se degage du recueil est 

encourageante. Nous voyons dans TAntinoopolis byzantine une 

ville administree avec soin et encore prospere malgre les exactions 

du fisc. Ses habitants lettres lisent le latin aussi bien que le grec 

et quelques-uns des fragments decouverts proviennent d’editions 

de luxe. La provenance de ces documents, Timportance des echan- 

tillons que nous donne ce volume nous permettent d’esperer que la 

Serie des papyrus d’Antinoopolis enrichira considerablement notre 

connaissance de la vie materielle et intellectuelle de Ffigypte by¬ 

zantine. 

J. Lallemakd. 



NOTES ET INFORMATIONS 

LE IX« CONGRfiS DES ETUDES BYZANTINES 

THESSALONIQUE, 12-25 AVRIL 1953 

Rapport pr^liminaire 

La place nous manquera pour parier comme il eüt convenu de 

ce IX® Congres, le plus grand, le plus beau, le plus riche en de- 

couvertes et en points de vue nouveaux, le mieux organise et le 

plus chaleureusement re^u de toute la Serie de nos Congres. Ce juge- 

ment ne m*est point personnel. Je Tai formule officiellement, en 

qualite de president du Bureau de TAssociation internationale des 

Byzantinistes, comme au nom de tous les congressistes; et les 

representants de toutes les nations, dans toutes les langues, ont 

prononce et repeteront löhgtemps encore ces memes eloges. II laut 

feliciter les organisateurs, et notamment le professeur P, Zepos, se- 

cretaire general, dont l’activite, la vigilance, l’ingeniosite et la cour- 

toisie furent sans defaut, et ses savants et sages collegues, S. Ky- 

riakidis, president du Congres, S. Kougeas, president de l’Academie 

d’Athenes, et A. Xyngopoulos, recteur de TUniversite de Thessa- 

lonique. Les autorites civiles, militaires, ecclesiastiques, y compris 

le chef de l’Etat, S. M. le roi Paul, qui assista ä la seance d’ouverture, 

et S. E. le ministre Stratos, gouverneur de la Grece du Nord, qui 

participa aux principales reunions scientifiques et ä la derniere 

excursion, les metropolites de Thessalonique et de Kastoria, les 

representants du patriarcat oecumenique et des monasteres de 

TAthos, les dtoarques et nomarques, les presidents des conseils 

municipaux, prouverent chaque jour aux quatre cents congres¬ 

sistes rinteret que le pays tout entier prenait ä leurs travaux. 

La Societe d’ßtudes macedoniennes donna Texemple d’une magni- 
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fique hospitalite, et cet exemple fut imite partout. Personne n’ou- 

bliera Taccueil que nous fit, lors de la premiere excursion, la viile 

de Kastoria, dont 225 habitants hebergerent autant de congressistes 

pendant un jour et deux nuits. 

Les seances proprement dites se poursuivirent pendant une se- 

maine. Sept sections, dont les plus frequentees furent celles d’ar- 

cheologie, d’histoire et de philologie, qui reunirent chaque jour 

plus de Cent personnes chacune, permirent, gräce ä la ponctualite 

des presidents et des secretaires, d’entendre non seulement les coni' 

munications des presents, mais encore celles des absents.Les resuraes 

de ces Communications, au nombre d’environ 170, tres correcte- 

ment imprimes, avaient ete distribues en temps utile et forment 

des 4 präsent un imposant volume, qui permettra d’attendre sans 

impatience la publication, d'ailleurs prochaine, des Actes. Presque 

tous les representants de nos etudes avaient tenu ä assister au 

IX® Congr^s. Les seules absences qu’on ait eu ä remarquer et ä 

deplorer etaient dues ä des indispositions ou a des cas de force 

majeure, qui retinrent ä Rome S. G. Mercati et le P. Goubert, 

a Beigrade, Georges Ostrogorskij, a Paris, Andre Grabar et Ro- 

doiphe Guilland, ä Londres, R. Jenkins, ä Bruxelles, Ernest Honig¬ 

mann. En revanche, le patriarche de nos etudes, A. A. Vasiliev, 

plein de vie, d’enthousiasme et de gaite, venu de Washington, etait 

lä des la seance royale d*ouverture et participa sans fatigue a Tex- 

cursion de Kastoria, oü il re^ut le diplöme de citoyen d’honneur (^). 

Nous devons nous borner ä indiquer les tendances de ce Congres, 

c’est-4-dire les grandes questions d’actualite scientifique qui, pour 

des raisons generales ou locales, avaient ete choisies spontanement, 

sans aucune sollicitation du Bureau, respectueux des initiatives 

individuelles et heureusement fort etranger aux formules et aux 

imperatifs de la Science dirigee. II etait inutile d'ailleurs de suggerer 

aux invites le choix de sujets thessaloniciens ou, en general, mace- 

doniens. Personne n’oubliait que nous etions les hötes du noh- 

saint Demetrius, dont la basilique, enfin restauree, nous 

attirait comme un lieu de pelerinage, et dont les Miracles, source 

capitale de Thistoire des invasions avares, slaves et bulgares, sont 

ä present etudies avec passion dans tous les seminaires byzantins 

d’Europe et d’Am^rique. L’Ecole de Beigrade, comme celle de 

Paris, celle de Munich, comme celle de Dumbarton Oaks, sans parier 

(1) n devait, h^las, mourir ä son retour ä Washington, le 30 mai 1953. 
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de Celles de Sofia et de Buda-Pesth, toutes deux absentes pour 

des raisons trop connues, ont consacre d’innombrables heures d’etudes 

et de recherches aux Oavfjiara rov ayiov ArjßtjrQiov, mis en honneur 

des la fin du xviiie siede par nos Bollandistes, et dont M. Lemerle 

prepare une edition. II n’est donc pas donnant que non seulement 

M. Sotiriou, auteur d’un grand ouvrage sur la basilique, et M. Ky- 

riakidis, qui vient, dans le tome II des Maxedovixd, de reexa- 

miner Tun des problemes centraux que pose cette source, M. Vasi- 

liev, editeur d’une inscription fameuse — l’acte de donation de 

Justinien II ä saint Demdrius, son allie dans une Campagne contre 

Jes Slaves —, mais encore M. Lemerle et M. Franjo Bari§i<5, en 

controverse sur la Chronologie des Miracles, et moi-meme, mele ä 

cette controverse depuis mon etude sur l’invasion des Croates et 

des Serbes au temps d'Heraclius, ayons juge utile de confronter 

nos vues, textes en main et en presence des monuments. A mon 

retour ä Bruxelles, j’ai trouve sur ma table le travail d’un savant 

bulgare, M. A. Burmov, tout entier consacre ä la Chronologie des 

diffdents sieges de Thessalonique, au vi® et au vii« siede. Deux 

Communications principales ont ete faites ä ce sujet: celle de 

M. Lemerle et celle de M. Barisid. On peut esperer qu’au moment 

de la publication des Actes du Congres, nos points de vue se seront 

rapproches, d’autant plus que M. Ostrogorskij a bien voulu me 

dire ä Beigrade, au retour, qu’il est moins eloigne aujourd’hui 

qu’il ne Tetait naguere d'accepter mon Identification de Kouver 

et de Kouvrat, qui parait certaine a M. Lemerle. Mais chacun de 

nous devra reprendre une derniere fois Texamen des textes. De 

toute manide, les contacts personnels et les discussions de Thessa¬ 

lonique auront ete ä cet egard infiniment utiles et fructueux. 

Si Thistoire en a profite, Tarcheologie et cette discipline speciale 

qui tend a se constituer pour l’etude du culte des martyrs, devront 

beaucoup egalement ä Teffort commun que MM. Dyggve et Sotiriou, 

M. Lemerle et moi-meme avons fait sur place, pour nous expliquer 

la veritable destination de ce qu’on a appele le tombeau de saint 

Demetrius, c’est-ä-dire du cenotaphe qui se trouvait sous le ciborium 

du martyr, au centre de la basilique, sur le cote gauche de la nef 

mediane, tandis que l’examen du loculus trouve sous l’autel et 

qui ne contenait que des iyxatvia ou reliques symboliques, nous 

parait fort instructif pour une juste appreciation du pretendu tom¬ 

beau de saint Pierre, sous la confession de la basilique vaticane. 

M. Lemerle ne s'est pas borne, dans une brillante communication, 
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ä discuter la Chronologie des Miracles. II a encore, dans une Con¬ 

ference egalement brillante, etabli par un texte decouvert dans 

ces m^mes Miracles, qu’au debut du vii® siede, Tarchevegue Jean 

de Thessalonique affirmait avec une grande franchise que Thessa- 

lonique n’avait jamais possede le corps du martyr Demetrius, ni 

meme d’aucun martyr, ä l’exception de sainte Matrona. M. Le- 

merle ne voit donc aucune raison de croire, comme semble le faire 

M. Sotiriou dans son recent ouvrage, que le corps du martyr aurait 

ete deplacedeFautel vers le centre de Teglise, sous le ciborium. Gelte 

Position du probleme devait interesser particulierement ceux qui, 

comme nous, pensent que la basilique de saint Pierre, sous la grande 

nef de laquelle se trouvent des tombeaux qu'on a du prendre pour 

des sepultures de martyrs, ne possedait pas necessairement ä Tori- 

gine, sous Tautel de la confessio, de veritables reliques de saint 

Pierre. On savait depuis longtemps que jusqu’ä une epoque tar- 

dive, les basiliques chretiennes se distinguaient nettement des mar- 

fyria proprement dits, et que c’est sous Tinfluence d*une veritable 

mode devote que des reliques ou Souvenirs de martyrs ont servi, 

apres coup, 4 en consacrer Tautel. Un grand merite de M. Sotiriou 

est d’avoir rappeM un canon du second concile de Nicee (787), 

qui generalise cet usage et oblige toutes les eglises qui ne posse- 

deraient pas de reliques sous leur autel ä s’en procurer d’urgence. 

Notre communication sur la basilique dite constantinienne de saint 

Pierre et sur le tombeau de Valerius Hermas oü Ton croit dechiffrer 

Finvocation a saint Pierre publiee par Guarducci, avait donc 

des chances d’interesser les fideles de saint Demetrius et de faire 

quelque Impression — du moins, nous Fesperons — sur les archeo- 

logues romains. D’autant plus que, pendant les seances memes du 

Congr^s, M. Dyggve, ayant porte la pioche dans le cube de ma- 

^onnerie qui supportait Fautel et le ciboire ou baldaquin de Fabside 

dont les chretiens flanquerent, sans doute sous Theodose le Grand, 

la rotonde dite de saint Georges, ne trouva qu’un loculus qui, 

sous une mince plaque de marbre, ne contenait, lui non plus, que 

des iypeatvia, les restes, semble-t-il, d’un petit sac d’etoffe precieuse 

ayant contenu quelques fragments d’os entierement pulverises. M. Or¬ 

landos, qui etait present ainsi que M. Lemerle, M. Vollbach et le 

P. Halkin, nous a dit avoir trouve quatorze de ces eynaivia au 

cours de sa longue carriere d’explorateur des basiliques paleochre- 

tiennes de la Gr4ce. 

Mais nous en avons dit assez pour montrer combien ce Congrös 
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de saint Demetrius, par le rapprochement des textes les plus pre- 

cieux et des monuments les plus fameux de Thessalonique et par 

les debafcs parfois tres animes qu’ils ont suscites entre historiens 

et archeologues, a stimule le zele des chercheurs, et combien il a 

fait progresser, en quelques heures de collaboration et de«disputes», 

Tetude des questions les plus brülantes de notre discipline. Je pour- 

rais m’en tenir lä, puisque ceci n’etait dit qn'exempU gratia; mais 

Texemple etait bien choisi, puisqu’il interessait ä la fois la Philo¬ 

logie, rhistoire et Tarcheologie sacree, Tfiglise byzantine et Tfiglise 

romaine. 

Mais, puisque ce Congres fut, en somme, un Congres itinerant 

et qu’il transporta partout avec lui, dans la Macedoine occidentale 

comme dans la Macedoine orientale, de Kastoria ä Philippes, Ten- 

thousiasme de la recherche et de la decouverte qu’il devait au 

nombre et ä la qualite des competences qu’il groupait et ä Tinspi- 

ration des sites et des monuments, je veux citer un autre cas de 

collaboration feconde entre specialistes de secteurs voisins, sous 

Tinfluence magique d’un site historique. Les organisateurs du Con¬ 

gres, animes par Tamour de leur Macedoine, savaient ce qu’ils 

faisaient en nous conduisant, par une route d’ailieurs impeccable, 

de Thessalonique ä Berrhoia, la troisieme des eglises macedoniennes 

de saint Paul, puis ä Kozani et finalement ä Kastoria, ä moins de 

trente kilometres de la frontiere albanaise. L*auteur de ces lignes 

fut Televe de Gabriel Millet, non seulement ä TEcole des Hautes 

Etudes de Paris, en 1903-1904, mais encore ä Mistra, oü le jeune 

Maitre arrivait de la Macedoine serbe et de la Macedoine grecque, 

qui etaient alors provinces ottomanes. Mais dejä la lutte des bandes 

bulgares et grecques preludait ä la liberation, aux guerres balka- 

niques. De Kastoria, sous l’audacieuse direction d’un prelat mili¬ 

tant, le metropolite Germanos Karavangelis, Gabriel Millet avait 

suivi dans la montagne les operations des partis qui se disputaient, 

gräce a la passivite de la gendarmerie turque, cette terre ensan- 

glantee. Dans ses recits alternaient une terrible actualite et les 

impressions toutes fraiches du genial decouvreur de ce qu’il ap- 

pelait la renaissance artistique du siede des Paleologues. Nous 

avons retrouve ä Kastoria, conserves ä rhellenisme par les akrites 

du Maxeöovixdg äy<hv, les deux themes de nos entretiens de 

Mistra, car la memoire des combattants et des martyrs de cette 

epoque heroique est pieusement conservee dans la ville, qui a voue 

un culte au heros Paul Melas, dont nous avons fleuri la statue, 
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tandis que, dans son discours prononce ä Toccasion de la proclama- 

tion des citoyens d’honneur, M. Kougeas n*a pas manque de faire 

Teloge de Tev^que Germanos Karavangelis. Mais surtout nous 

avons admire, dans la «ville aux soixante-douze eglises», un tresor 

de fresques qui en font un haut lieu de Thistoire de Tart, une autre 

Mistra, qu’apres M. A. Orlandos, M. Pelekanidis est en train de 

reveler. A Thessalonique deja, dans Timpressionnante exposition de 

copies de mosaiques (nouvellement decouvertes ä Saint-Georges) et 

de beaux livres grecs consacres ä Tart macedonien et a Thistoire de 

Byzance, exposition qu’avait organisee le Centre d’etudes mace- 

doniennes, un ouvrage magnifiquement illustre attirait tous les 

regards: c’etait le volume de planches oü M. Pelekanidis a publie 

pour la premiere fois toutes les fresques de Kastoria. Mais il nous 

restait ä voir les originaux, et c’est a quoi, guides par MM. Pele¬ 

kanidis et Xyngopoulos, nous passämes une journee entiere. Aucune 

de ces eglises n’etait assez vaste pour contenir la foule des congres- 

sistes et des habitants qui les accompagnaient, avides d’entendre 

les commentaires des competences ä propos de scenes et d*inscrip- 

tions encore en partie inedites et sur lesquelles la discussion est 

loin d’etre epuisee, malgre les publications excellentes de M. Or¬ 

landos. Aussi plusieurs d’entre nous se laisserent distancer par 

la masse des visiteurs, pour s’attarder ä des dechiffrements per- 

sonnels et ä un examen plus approfondi de ce qui les attirait plus 

particulierement. Le guide touristique, que plusieurs d’entre nous 

avaient acquis, pouvait suffire ä une premiere exploration. On ad- 

mira surtout les saints Anargyres, par lesquels commenga la visite ; 

Saint-fitienne; la delicieuse Koubelidiki, ou eglise ä coupole, ainsi 

appelee parce qu’elle est la seule de toutes les eglises de Kastoria 

ä etre surmontee d’une coupole, ou plutöt d’un haut tambour en 

forme de tour, couronne d’une calotte; le Taxiarque de la metro- 

pole, basilique ä trois nefs du xi® siede, mais dont le decor de 

fresques fut renouvele en 1359 par Symeon, demi-frere d’fitienne 

Dusan, qui se fit proclamer ä Kastoria empereur des Serbes et 

des Grecs, et dont on peut lire Tinscription datee de 1559 ; Saint- 

Nicolas, dit de Kasnitzi, parce que son Hxixmq fut effectivement 

un personnage qui s’appelle NmrirpoQOQ xv^rrj fidyioxqo^ xovnt- 

xhrjv 6 Kaovix^riQy dans une inscription iambique qui se lit au- 

dessus de l’entree du narthex (^). L’apres-midi avait ete reservee 

(1) A quelle date faut-il placer ce fondateur, dont on voit le portrait dans 
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pour une excursion qui se fit en bateau ä moteur au monastere dit 

MavQicoriaaa, sans doute ä cause du village tres proche deMavgo- 

ßov. An bord du lac, ä Fombre de gigantesques platanes, se trou- 

vent les bätiments ruines ducouventproprement dit, et les vestiges 

de ses jardins fruitiers, naguere celebres. Deux eglises y subsistent. 

Hier encore, la Uavayia, avec ses peintures du xvi® siede, notam- 

ment celle qui, dans le narthex, represente les tourments infernaux, 

attirait les pelerins, qui ne manquaient pas d’y venerer les icones 

de la Vierge et du Christ (xviu® siede), tandis que sa voisine, l’eglise 

de saint Jean le Theologue, peinte ä Texterieur comme a Tinterieur, 

fut decoree en 1552. Sauf quelques rares inities, au courant des 

plus recentes decouvertes de M. Pelekanidis, les congressistes qui 

s’etaient joints a Fexcursion de Fapres-midi ne comptaient, en se 

rendant ä la Mmgioyriaoa, que sur le charme d’un site idylli- 

que (^). Quelle ne fut pas leur surprise en constatant que, sur le 

mur Sud de la Panagia, M. Pelekanidis avait fait apparaitre les 

portraits de Fempereur Alexis Comnene et de son fils Jean, dit 

Kalojean, trouvaille sensationnelle! D’abord parce que la Flav- 

ayia MavQidyriGaa, comme les Saints Anargyres, comme Saint- 

Nicolas KaavlrC^g> comme le Taxiarque de la metropole, comme 

Saint-fitienne, comme la Koubelidiki, comme Saint-Georges du 

quartier d’fileousa dont nous allons parier, serait un monument 

du XI® siede, non seulement par sa construction, mais encore par 

sa decoration originale, qui en fait une eglise votive, imperiale et 

triomphale. Ajoutons que cette fresque est la seule, dans tout 

Fempire byzantin, oü soient figures Fempereur Alexis 1®^ Com¬ 

nene et son fils Jean, associe ä Fempire en 1092, ä l’äge de quatrc 

r^glise, ainsi que celui de son epouse Anna? Une controverse assez vive s’en- 

gagea ä ce sujet, lors de notre visite, prolongeant celle qui avait commenc6 

dans r^glise des Saints Anargyres. On croyait g^n^ralement, avant les d6cou- 

vertes de M. Pelekanidis, que ces peintures 6taient du xiii« si^cle. Mais des 

graffites trouves ä Saint-Nicolas donnent une date qui nous oblige ä remonter 

jusqu’au xi« sidcle. 

(1) En 1949 encore, rendant compte avec sa precision habituelle de la 

publication de M. Orlandos, Tä ßv^avrivä MvrjfieXa rijg KaarogXag, dans 

^AqxsZov, t. IV (1938), M. Charles Delvoye ^crivait (Byzantion^ XIX, 1949, 

p. 355): « TIavayla MavQidiriaaa. Catholikon du monastere du meme nom, 

pr6s du village de MavQoßov: c^est une basilique avec une abside demi-circulaire. 

Seul le mur Sud, couvert de fresques du xv® sidcle, appartient ä r^difice pri- 

jnitif, qui remonte au xi« si^cle ». 
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ans. La fresque est donc rigoureusement datee de la fin du xi® ou 

du debut du xii® siede. Elle ne peut etre anterieure ä 1092, ni 

posterieure ä la mort d’Alexis, en 1118. Elle pourrait ^tre de 1107, 

car le co-empereur Kalojean (il porte ce surnom que noüs ne sa- 

vions pas officiel) est figure comme un adolescent, et il est naturel 

qu’Alexis ait songe ä commemorer sa victoire de 1083, sa recon- 

quete de Kastoria sur les Normands, lorsque son triomphe de 1107 

sur Bohemond, ä Dyrrachium, lui fit considerer comme enfin ecarte 

le danger normand, qui avait failli briser des Torigine son effort 

pour rebätir, en Europa, Tempire byzantin, chasse d’Anatolie par 

les Seldjoucides. Quoi qu4I en soit, les Comnenes, et apr^s eux 

les Angdo-Comnenes, jusqu’ä la catastrophe de 1204, eurent, apres 

quelques annees de repit, ä repousser les attaques de Roger et de 

Guillaume (1147-1185). Et c’est sans doute une des raisons qui 

firent de Kastoria reconquise, pendant tout le xii® siede, une 

place importante, une Sorte de pre-Mistra. On viendra y etudier 

desormais ce qu'il ne faudra pas appeler le renaissance comnenienne, 

puisque ces fresques des xi®-xii® siecles nous montrent la fermete 

de la tradition artistique de Tepogue macedonienne, bien que 

Fon puisse prderer le style classique et calme, sans recherche du 

pathetique, ä la vehemence et k Tagitation qui caracterisent le 

trecento byzantin, ä Mistra comme en Macedoine. Au reste, nous 

avons a Kastoria de tres helles fresques datees du xiv® siede, 

notamment celles d’un peintre monastique nomme Daniel, celui 

qui travailla, vers 1359, pour le Serbe Symeon. Vers le meme temps, 

on decorait la Koubelidiki. Un peu plus tard, en 1384-1385, ä 

Saint-Athanase, un peintre inconnu, mais non sans talent, savait 

vetir les saints en dignitaires de la cour imperiale, bien qu’il tra- 

vaillät pour deux seigneurs albanais, Stojas et Theodore Mousaki, 

maitres de Kastoria ä cette epoque. Mais revenons ä la victoire 

d’Alexis Comnene et ä son eglise votive. La tradition locale est 

que la Mavqimxiaaa s’deve ä Tendroit meme oü le basileus opera 

son debarquement, lorsqu*il commen^a les operations racontees 

au debut du VI® livre de VAlexiade par Anne Comnene. Sur place, 

des maitres comme Vasiliev et Dölger estimdent que cette tradi¬ 

tion est exacte, de meme qu’ils approuverent Fidentification de 

Feglise de Saint-Georges (voyez Delvoye, Byzantion, XIX, 1949, 

p. 354, n® 26 : basilique a trois nefs, du xi® siede) avec cette eglise 

de Saint-Georges oü, d’apres Anne, Alexis vainqueur avait ordonne 

que se reunissent les Normands qui choisissaient le Service imperial. 
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Car c’est ä Kastoria, en 1083, qu’il commen^a renrölement, sous 
Fetendard du basileus, des Chevaliers de Robert et de Bohemond, 
qui devait se poursuivre, en 1108, a Durazzo Q-), La fresque com- 
nenienne de la MavQicbrtaaa, en rappelant aux byzantinistes ces 
grands Souvenirs, leur revela soudainement les raisons de Tadop- 
tion, par la Byzance des Comnenes, du Systeme de la- feodalite 
occidentale. Force de reconstruire en Europe son armee et son 
empire, force de battre les envahisseurs occidentaux avec leurs 
propres armes, Alexis inaugurait la grande reforme qui devait 
permettre ä sa dynastie de recompenser en fiefs, ä la mode de 
rOccident, tous ces Latins qui feront desormais la force de l’Em- 
pire. Si les fiefs dont ces Chevaliers furent pourvus sont designes 
par le terme grec de ngovoia, dont le sens primitif se modifie alors, 
cela n’implique nullement que la feodalite des Comnenes ne soit 
pas un emprunt fait par eux aux institutions de TOccident. Teiles 
sont les considerations historiques que nous inspirerent le site et 
les monuments de Kastoria, dont M. Lascaris a entrepris de re- 

tracer les destinees. 
Sans vouloir 6numerer ici les Communications proprement di- 

tes, dont j’ai dit qu’elles etaient immediatement accessibles aux 
Interesses, je tiens ä constater que, dans tous les domaines, les 
savants grecs nous sont apparus comme des maitres, non seule- 
ment — ce qui serait fort naturel — par leur connaissance intime 
et directe de la langue et, par consequent, des sources de Fhistoire 
byzantine, ainsi que des sites et des monuments, mais encore par 
la sürete de leur methode. A peu d’exceptions pres, ils savent 
desormais se garder des prejuges nationaux, de meme qu’ils evitent 
les pieges de Terudition trop specialisee. Nous avons connu le 
temps oü, en Grece, Tarcheologie chretienne n’etait guere cultivee 
que par des amateurs, et oü philologues et historiens, avec une 
force de travail et un zele prodigieux, amassaient les excerpta et 
les analecta, laissant aux Russes et aux Occidentaux la synthese 
historique, Le IX® Congres nous a permis de constater que les 
travaux d*ensemble, entrepris avec courage, menes a bien avec 
succes, sont aujourd’hui la regle plutöt que Texception. M. Torna- 
dakis, avec une vaillante equipe de jeunes, a entrepris de nous 

(1) Voyez : Marquis de tA Force, Les conseiÜers tatins d*Alexis Comn^ney 

dans Byzantioriy XI (1936), pp. 153-165. 
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donner enfin cette edition du melode Romanos promise depuis 

trois quarts de siede par Tecole de Munich. M. Zakythinos, avec 

une connaissance profonde des faits economiques et sociaux (grande 

nouveaute!), termine sa grande histoire du despotat de Moree, 

qull a bien voulu ecrire dans le fran^ais le plus elegant. M. C, Aman- 

tos, Televe prdere de Karl Krumbacher, a presente au Congres 

une seconde edition, tres bien ä jour, de sa grande Histoire de 

Vempire byzantin. M. Sotiriou, qui vient de nous donner coup sur 

coup, et la meme annee, deux copieuses monographies sur Saint- 

Jean d’fiphese et sur Saint-Demetrius de Thessalonique, est Tau- 

teur d’une grande histoire de Tart byzantin, qui meriterait d’etre 

traduite. M. Ph. Koukoules va terminer par un index dont le 

Congres unanime a reconnu Tutilite et Turgence son immense 

somme de la vie privee des Byzantins, ouvrage absoJument unique 

en son genre, et qui, comme les indispensables etudes de M. Kyria- 

kidis, forcera les savants occidentaux a apprendre le neo-grec, 

Un grand sujet d'actualite perpetiieJle, non seulement en Mace* 

doine, mais dans toute la Grece, est Tepopee byzantine et les 

cantilenes ou r^ayovSta qui Tont precedee et qui lui survivent* 

On sait que notre ficole beige a contribue de plus d une maniöre 

a elucider le probleme epique byzantin. Les resultats de nos re- 

cherches, condenses dans notre Digenis Akrifas, publie en grec 

moderne ä New-York, en 1942, ent ete generalement acceptes par 

les savants grecs, et notamment par M. St. Kyriakidis. Nean- 

moins, il subsiste une certaine Opposition parmi les eleves de feu 

A. Chatzis, qui, avant les decouvertes deFßcole de Bruxelles, avait 

date ce qu'il appelait YAkriieide du temps des Coron^nes et qui 

s’est efforce jusqu ä sa mort de defendre cette these impossible. 

Ajoutons que notre mise en valeur de la vieille Version russe, oü 

Digenis apparait, non comme un sujet loyal de Tempereur de By- 

zance, mais comme un rebeJJe, un andarte, semble avoir alarme 

les nationalistes Ultras, qui ont reproche a feu A. Sikelianos, grand 

poete de gauche, de s'etie inspire de mes idees. Une brochure de 

M. K.Romaios (junior) sur le vrai Digenis et le faux Digenis, celui de 

H. Gregoire et d’Angelos Sikelianos, avait precede de peu Touverture 

du Congres (i), Cette petite controverse avait naturellement ravive 

(1) Extrait du num^ro de Noel 1952 de la Nia ^Earia: cf. VUellMsme 

contemporain, janvier-f^vrier 1953, pp. 86-88. 
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rinteret du public pour tout ce qui touche ä la poesie des akrites. 

Aussi la communication d’un brillant romaniste fran^ais, M. Rene 

Louis, professeur ä TUniversite de Caen, auteur d’une these en 

trois volumes sur Girart de Vienne, qni, tout recemment, a releve 

dans Toeuvre de Chretien de Troyes, et notamment dans son Erec, 

des motifs indubitablement akritiques, fit-elle Sensation. Cette 

communication avait ete preparee, en quelque Sorte, par une discus- 

sion feconde ä notre Seminaire de Bruxelles. Elle sera publiee dans 

Byzantion (^). L’ficole beige qui, comme M. Rene Louis, a plus 

d’une fois etudie l’influence byzantine dans la litterature frangaise 

du moyen äge, a trouve en M. Rene Louis un puissant allie, et 

une Sorte de dialogue entre le delegue beige et le delegue fran^is 

sur ces emprunts epiques a ete radiodiffuse pendant le Congres 

ä plusieurs reprises, par les postes d’Athenes et de Thessalonique. 

Cette collaboration, de Favis des Grecs, a ete Fun des aspects les 

plus importants et,nous pouvons le dire, Fun des succes du Congres. 

Nous en sommes d’autant plus heureux que la participation beige 

a ce Congres n’etait pas nombreuse, puisque trois de nos com- 

patriotes seulement avaient pu se rendre ä Thessalonique: le 

R. P. Francois Halkin, M. F. J. De Waele, professeur a Nimegue, 

et le signataire de ces lignes. Du moins avons-nous pu lire les 

Communications de nos deves absents, celles de M, Paul Orgels sur 

les origines du culte de samt Pierre ä Rome et sur Fhistoire du 

mot Tzayavöi;, celles de M. Jacques Moreau sur le Pont Milvius et 

Saxa Rubra, sur Fexil de saint Athanase ä Treves et sur le signe 

pre-chretien que les soldats de Constantin arborerent au Pont 

Milvius; enfin celle de M^^® Marguerite Mathieu sur les differents 

usurpateurs ou pretendants qui revendiquerent, apres Mantzikert, 

le nom du basileus Romain Diogene ou de ses fils et tenterent, 

avec Faide des Russes, des Normands ou des Koumans, d’envahir 

ou de conquerir ä plusieurs reprises le territoire byzantin. Cette 

communication de M^i® Mathieu est inseree integralement dans 

notre revue (®). 

Henri Gregoire. 

(1) En attendant, nous donnons ci-apres le resum6 de cette communica¬ 

tion, tel que M. Ren6 Louis a bien voulu le rediger pour nous. 

(2) Cf, plus haut, pp. 133-148; pour üayavoq, voyez pp. 333-335. Les Com¬ 

munications de M. Moreau ont paru dans La Nouvelle Clio, IV, 1952,pp.369- 

373 et 411-414. L^6tude sur le signe de Constantin paraitra dans la Et, 

Anc,, 1953. 
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Note additionnelle 

Resume de la communication de M. Rene Louis 

Le theme central du roman d'Erec et Enide, le premier des cinq 

grands romans de Chretien de Troyes, est celui du heros qui, apres 

avoir conquis la bien-aimee par ses exploits, s’endort dans les de- 

lices de son amour ä Theure du plus grand peril; la jeune fille, 

effrayee et tout en larmes, l’eveille ä la derniere minute et Tavertit 

du peril, auquel le heros fait aussitot face avec un complet succes. 

Ce thtoe, qui se trouve dans le Waltharius, oü Walther s’endort 

ainsi dans le sein d’Hiltgund ä l’heure oü ils vont €tre rejoints par 

les Francs (^), vient de Tepopee byzantine de Digenis Akritas (x® sie¬ 

de). Digenis, ayant enleve la fille d’un Stratege, le pere et les 

freres de la jeune fille se lancent ä sa poursuite; c’est alors qu’il 

repose sa tete sur les genoux de la jeune fille et lui prescrit de faire 

le guet tout en lui passant les mains dans les cheveux; eile ne 

devra pas Teveiller brusquement, mais tout doucement. La jeune 

fille, effrayee, verse des larmes si abondantes qu’elles tombent sur 

la poitrine de Digenis. Celui-ci, eveille au dernier moment, triom- 

phe de son pere et de ses frdes. Le trait des larmes qui tombent 

sur la poitrine du hdos endormi se retrouve textuellement dans 

Chretien de Troyes (v. 2489-2491 de Tedition Mario Roques). 

De m^me que Digenis triomphe successivement de trois, puis de 

cinq Apelates, Erec triomphe tour ä tour de trois, puis de cinq 

brigands. Ces coincidences singulieres ne permettent pas de douter 

que Chretien n’ait connu, au moins partiellement, les recits de 

l’epopee byzantine de Digenis Akritas. On sait que Manuel Com- 

nene, que Theodore Prodromos appelait le Nouvel Akritas, avait 

arme Chevalier le comte de Champagne, Henri le Liberal, epoux 

de Marie de Champagne, protectrice de Chretien. Manuel lui-meme 

avait epouse en secondes noces une cousine germaine d’Alienor 

d’Aquitaine, m^re de la comtesse Marie; son fils Alexis epousa 

Agnes de France, fille de Louis VII le Jeune, fr^re de la comtesse 

Marie. 

(1) cf. H. G., Note sur le Diginis Slave, Byzaniion, X (1935), pp. 335 et 

sqq. (oubliöe dans ma bibliographie en t^te des M^langes ff, G., t. II, et 

mfime dans les Supplements ä cette bibliographie, en t^te du t. III). 



PRINCIPALES COMMUNICATIONS 

FAITES AU CONGRES DE THESSALONIQUE 

M. Abrami^ (Split), Denkmäler der Ostgoten im byzantinischen 

Dalmatien ; Fr. Rodriguez Adrados (Madrid), Sur une redaction 

byzantine des fahles d'Esope ; Giuseppe Agnello(Siracusa), Le argen- 

terie bizantine di Canicattini Bagni; U. ^Äkißi^äroQ 

(Athenes), Elvai dvvar^ ^ ägfiovia rov drjfioxQariKov xal rov 

povaQ^ixov TtoXixEvparog xyg "‘AvaxoXinfjg ^OgOodSiov Hai xfjg 

^PcojuaiOHadohxfjg ^Enxkr^aiag iv ivöexofievYj svwasi xcov ; Franz 

Altheim et Ruth Stiehl (Berlin), Staatshaushalt der Sasaniden. 

K, fl av r o g (Athenes), IJegl xd>v ßv^avxivwv ötadrjxdyv; Rober¬ 

to Andreotti (Turin), La politica orientale di Aezio nel conflitto 

con Attila; Mgr Gennadios Arabadjoglou (Istanbul), Sur une lettre 

du patriarche de Cple Athanase I (sous Andronic ler); Azt, E, 

BaxaXonovkog {OsaoalovtHtj), Ugoßkrjfiaxa xrjg laxogtag 

xov naiöofialichfiaxog \ H. G. Beck (München), Ein neues Hand¬ 

buch der byzantinischen Kirche; Biondo Biondi (Milan), La 

concezione teocratica dello stato nelle leggi di Giustiniano; /. K. 

BoyiaxClbrjg (Athenes), '"Egfirjvsta XTjg dmXoifiaxvHfjg dgaaxriQid- 

xrfxog x<hv BvCavxtvwv; Jacques Bompaire (Rennes), Docu- 

ments d'archives inedits au monastere Athonite de Xeropolo/noiz. 

Voici la note apportee ä ce sujet par M. Lemerle: «M. Bompaire 

presentera un resume de divers documents contenus dans ces ar- 

chives, pour la plupart inedits encore; il a pu les photographier 

en 1950. A cöte de chrysobulles et de prostagmata dejä connus par 

quelques-uns, il y a toute une sme d’actes des uzqcotoi de TAthos 

et de la o'öva^ig, echelonnes de 1010 ä 1430 ; deux actes de Tev^que 

d’Hierissos, des actes de vente et testaments, et une importante 

Collection de nganxiHd, la plupart du debut du xiv® siede, relatifs 

aux biens de Xdopotamou en Chalcidique, dans la region de 

Thessalonique et du Strymon »; V. Bughheit (Saarbrücken), Die 

Echtheit der griechisch überlieferten Schriften des Methodios Don 

Olympos; Carlo Cegghelli (Rome), Un marmo di Costantinopoli 

Byzantion XXII. — 27. 
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e un pmnello della porta di S. Sabina in Roma, — ll mosaico di 

S, Giorgio di Salonicco e quello della cupola del Battistero degli Orto- 

dossi a Ravenna ; M. Chatzidakis (Athenes), Uecole de Macedoine 

en Crete (d*aprös les recherches de Tauteur, les grands courants de 

Tepoque des Paleologues trouvent en Crete leur echo. II est interes¬ 

sant d’y noter la presence de peintures murales qui portent toutes 

les caracteres du style dit macedonien du xiv® siede. L’eglise de 

Iloraficeg, recemment restauree, en donnerait la preuve); K(ba~ 

rag X. Xarl^rj'ipdXrYjg, ÄEVKwGia {Kvtcqov), ‘^H Kvtüqoq xarä 

rö öe’Steqov '^ßtav rov 9ov xal rag äg^dg rov \0ov ju. X. amvog : 

rdutation tres pertinente des theories de M. Dolley dont il n’y a 

rien ä retenir \ A, IJ, XQiörog)tX6novXog (Athenes), 'H sig 

TzsQioöovg diatgeaig rfjg laxogiag rov eXXrjVixov ÖQdoöo^ov ixxXr}' 

ataartxov dmaiov ; F.Crosara (Camerino), Les usurpateurs Jean de 

jRai;enne et Tiberius Petasias ; A. Dain (Paris), Un recaeil de {ables 

de Babrios (sur les procedes du faussaire Minoi'de Mynas); Anto¬ 

nio d’Emilia (Rome), Le fonti giuridiche bizantine delcap, 49 del 

Nomocanone di Ibn Al-*Assal (monophysite copte: 1238 apres J.- 

Chr.) ; Michel A. Dendias (Athenes), ronix'g dcoixrjaig ev rm 

Bvl^avrivm Kgärst (suite ä une etude parue dans les Actes du 

Congres de Rome, vol. V, 122 sqq.); A. Deroggo (Beograd), Les 

chdteaux forts feodaax dans le Serbie du Mögen Age, XP-XV^ siecles 

(sujet Capital); Albrecht Dihle (Göttingen), Die Akklamationen 

in Konstantins Zeremonienbuch; A. I. Dikigoropoulos (Nicosia, 

Cyprus), Notes on some frescoes in S, Saba on the Utile Aventine in 

Rome. 2. Archaeological evidence for the hisiory of Cyprus 647- 965 

a. D.: « with the exception of one lead seal, the evidence to be 

discussed is coin evidence. The seal has a straight text on both 

sides, reading on the obverse UAN-OHPIOY, and on the reverse 

EniCjK^APAIAOY. This is important evidence in support of 

K. Sathas, Suggestion that the inhabitants of Arados moved to 

Cyprus after an Arab attack on their island in 648, and minimiz- 

ing the value of Sir George HilPs criticism of that Suggestion »; 

Einar Dvogve (Copenhague), Le palais imperial de Thessalonique. 

« En 1939, pendant une Campagne de fouilles, d’une duree de quatre 

mois, SOUS ma direction, ii fut prouve que le palais de Tempereur 

Galere, ainsi que Thippodrome palatial, etaient situes immediate- 

ment au Sud de FArc de Galere et de Foddg ""Eyvarta. Au Nord 

de cet Are se trouvait une partie avancee des Palais, avec la Ro¬ 

tunde (Factuel S. Georges) comme une construction independante, 
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sur un terrain sacre {temenos), entoure de hauts murs et de gran- 

des conques. Ce temenos etait relie au Palais imperial par iine 

double rangee de colonnes, un peristyle, prenant son point de 

depart ä TArc de Galere et dont Taxe longitudinal etait perpendi- 

culaire ä rd6c5g ^Eyvarta, 

Cet axe Sud-Nord etait en outre souligne parungrand Vestibüle 

couvert, atteignant TArc de Galere du cöte du Palais. Les cycles 

de Sujets dans les reliefs de TArc suivent egalement la direction 

de Taxe (ce que M. Alföldi a fait plus tard observer). 

La Rotonde forma, cent ans plus tard, une salle au milieu d’une 

grande eglise ä plan central. L’entree principale de Teglise etait 

orientee vers le Palais et reliee a celui-ci par la colonnade susmen- 

tionnee. Le temenos aussi fut conserve... Tout Tensemble archi- 

tectonique avec les grandes niches {>c6yxai)^ transformees en con- 

structions cultuelles a deux etages, mesure cent metres dans la 

direction Ouest-Est. Le diametre de l’eglise centrale elle-meme est 

de 55 metres (38 metres au S. Sepulcre, eglise qui, d’apres moi, est 

post-constantinienne (cf. Gravkirken i Jerusalem, Gopenhague, 1941, 

Actes du V® Congres, Paris, 1948, pp. 111 sqq.); 36 m. ä St-Vital 

de Ravenne; 34 m. ä Aix-la-Chapelle). 

Dans la calotte de la coupole de la Rotonde, j’ai decele, sous 

le badigeon, la presence de mosaiques... » 

Ar]iioKqaxia ""HXiddov (Paris), äytog nai 

oi Hkdßoi; n, V € 7t ex l ö Ti g (Vienne), Byzantinische Prin¬ 

zessinnen im Hause der Babenberger und die byzantinischen Ein¬ 

flüsse in den österreichischen Ländern des 12. und 13. Jahrhunderts. 

Ein Versuch zur ersten Monographie ; Wilhelm Ensslin (Erlangen), 

Staat und Kirche von Konstantin I bis Theodosios 1. Ein Beitrag 

zur Frage nach dem Cäsaropapismus (expose magistral). 

Af]pL. E. E V ay y e X t ö T] g (A.thenes),I!ravQS7t(cFrsyog äxxXrjala 

TtaQa Tov ^A%iqovxa ; Enrica Follieri (Roma), Gli elementi originali 

nella versione neo-greca del Teseida del Boccaccio; G. Forghielli 

(Bologna), Gli economi delle Chiese orientali e delle Chiese occidentali; 

Heinrich Gerhard Franz (Weil, Rhein), St Martin in Tours und der 

vorkarolingische Kirchenbau in Gallien : « Auf jeden Fall müssen 

wir damit rechnen, in Gallien einen bedeutsamen Ableger früh¬ 

byzantinischen Kirchenbaues zu besitzen»; A. Garzya (Napoli), 

Lettres de Nicolas Cabasilas ä son pere ; Marcello Gig^te (Napoli), 

Un codice inesploraio dei tetrastici di Ignazio e dei suoi imitatori; 

L. H. Grondijs (Utrecht), Sectes manicheeiuies (analyse du mani- 
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cheisme numidien); V. Grumel (Paris), Uorigine des eres mon¬ 

diales des Bgzantins, Trois elements sont a considerer: !<>) Tidee 

mystique representee par le nombre 5.500 pour la naissance du 

Christ; 2®) la necessite de sauvegarder les concordances essentielles 

(vendredi et Päque des Juifs) pour la date de la Passion; 3^) le 

cycle Pascal lunaire de 19 ans. Ce cycle, institue par Anatole de 

Laodicee, avec point de depart en 258, s'accorde a une ere du 

monde qui est 5501 avant Jesus-Christ (5502-5501 de notre ere). 

II re^ut au siede deux rdormes, Tune ä Alexandrie, qui donna 

naissance ä l’ere du monde dite alexandrine, 5492 avant Jesus- 

Christ, et Tautre ä Constantinople, qui donna naissance ä Yert du 

monde 5509, qu'on peut appeler protobyzantine. Par decalage d’une 

unite (sous Heraclius) fut obtenue l’ere byzantine 5508. De la refor- 

me alexandrine du cycle lunaire de 19 ans provient Tere des Martyrs 

(284 de notre ere). De la reforme constantinopolitaine provient 

rde des Romains (248 de notre ere), qui, ephemere chez les By- 

zantins, se conserva chez les Armeniens. D’elle aussi provient 

Vere des Armeniens (552) et la double ere des Georgiens : le kro- 

nikoni, 780 apres J.-C., et Tere mondiale, 5604 avant J.-C. Ro- 

dolphe Guilland (Paris), La commune züote de Thessalonique (1342- 

1349); Andre Guillou (Rome), Les archives du monastere du Pro¬ 

drome au moni da Menecee, pres de Serres (Annonce d*une nouvelle 

edition des actes du Prodrome (55 documents) dans la Bihlio- 

theqiie Bgzantine que dirige ä Paris M. P. Lemerle, dans la Serie 

Etudes, dont eile sera le tome III; Francois Halkin (Bruxelles), 

1. Annonce de la publication prochaine de la Passion de saint 

Alexandre de Thessalonique, d'apres un exemplaire assez ancien, 

mais mutile au debut. 2. Tres importante etude sur les panegy- 

riques byzantins de saint Demetrius; J. Hamm (Zagreb), Com- 

ments upon Church Slav translations of Byzantine texts; Jacques 

Handschin (Basel), Sur quelques tropaires grecs traduits en latin ; 

Irenee Hausherr (Rome), Variations recentes dans les jugements 

sur la meihode d'oraison des Hesychastes; G. Hofmann (Roma), 

Nuove fonti per la storia profana ed ecclesiastica di Greta nella 

prima meta del secolo XV ; H. Unger (Wien), Der unedierte ^Höixdg 

fl tisqI Tiaideiag des Theodoras Meiochites ; Andre De Ivanka (Graz), 

Les fondements patristiques de la doctrine palamiie; P. Kalinin 

(Grosrouvre S/0, France), Les destinataires veritables des sept lettres 

de VApocalypse; K. Zl. KaXoxvqrig (^Hpayckeiov KQfjxrig), 

Al ßvCcLvriral toixoyQCKplai rfjg ^Apagtov KQ'qrTjg 
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(12-16 aL); S, I. K a q ä <; (Athenes), oqQt} iq^riveta xat fisra- 

yQatpT] xmv ßvCavrivöjv juovaiHCov ; R. Keydell (Ber¬ 

lin), Kulturgeschichtliches in den Dionysiaka des Nonnos ; E. Klos¬ 

termann (Halle), Noch einmal avvTijQi]aig - avvsld7](ng; Dimce 

Koco (Skopje), L’ep'foe de Ste-Sophie ä Ohrid^ Tres importante etude 

de cette eglise, dont la Baugeschichte presente les problemes les 

plus compliques. On retiendra cette conclusion qui me parait 

s’imposer; « D’apres le relief d’une basilique ä trois nefs sans cou- 

pole, representee sur uiie tuile, retrouvee parmi les tuiles du plancher 

de la galerie du narthex Interieur de Teglise de Ste-Sophie, et les 

fouilles recentes, je pense que Teglise pouvait etre ä trois nefs sans 

coupole,du type des basiliques bien connues,bäties aux v®-vi® siecles. 

Plus tard, eile fut reconstruite en basilique ä trois nefs avec transept 

et coupole » ; Fecogyiog T. K 6 X i a g {©eaoaXovixrj), Aoyoi 

xal ^Qovog Exöoaeoyg rfjg Neagäg 109 Aeovrog NT' rov I!o(pov, 

Bien que la legislation « commune » exigeät pour les fiances Tage 

minimum de sept ans, et pour les jeunes maries Tage minimum de 

13 ou 14 ans selon le sexe, I^eon le Sage, dans la novelle 109, declare 

que Tempereur n’est pas tenu par ces dispositions: il avait promis 

en effet ä Tempereur Louis III, dont il recherchait Talliance, 

la main d’Anne, fille de sa seconde epouse Zoe, qui n’avait pas 

encore atteint Tage de sept ans; AOavdaiog A. K o y i v t] g 

(Athenes), Aa^svrol rdtpoi elg rd ©laßrj rrjg ETtaqxiag 

Orjßcov ; regdatjuog L KoviÖdgtjg (Athenes), ITors 7tagijxp.a- 

aev 7] e^eXiTte xal exxhr}ataarixmg rf NixonoXig xal dveöeiyßri 'fj 

Navnaxrog &g prjTQonoXtg ; K q i a g ä g (©saaaXovixrf), 

Xaixdrgonog %aqaxxfiQag rrjg xgrjxtxfjg Xoyorsx'viag, ot koyorsxvleg 

xfjg Avayevvrja'yg xal ^ ßv^avrivrj Jtagdöoarj ; le meme, xd<pog 

rov Aiysvrj Axgtra ae juiä yecpvga rov Evcpqdrrj (nouvelle Interpre¬ 

tation d’Escurial 1661-7 sq., de Grottaferrata VIII, 238-240); 

Basil KRivocHEiNE (Oxford), The redactions of the sermons of St 

Symeon the New Theologian ; 0. V. KovxovXeg (Athenes), de- 

mande au Congres d’emettre un voeu en faveur de la publication 

d’un index complet de son grand ouvrage, BvCavrivatv ßiog xal 

TtoXiriapdg et parle ensuite d’Eustathe de Thessalonique, gram- 

mairien; BaaiXetog A, Kvqial^onovXog {ßsaaa'kovixrß^ 

MixqoyExecoqoXoyixov (paivopsvov slg rrjv ßvCavrtvrjv öiaxoa- 

prfrix'yv; F, Lammert (Bochum), Inhaltsangabe des Berichtes über 

die Neuausgabe des Nemesios ; Bruno Lavagnini (Palermo), Uasse- 

dio di Siracusa (878 d. C.) e la lettera di Teodosio Monaco, in una 
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nuova {raduzione lätina ; IlavXoQ Äat^aQidr^Q (P6doQ),£vfxßoM} 

bIq rrjv psÄerrjv rwv 7taXaio~%QiariaviHd)V ^vrjfiBicov rrjg AcodeHavrj- 

aov; G. Libertini (Catania), Due chiese bizantine del ierritorio di 

PaUantion ; H. P. L’Orange (Oslo), Le decorazione originaria del 

Tempietto Longobardo a Cividale; ArjfiiqTQtog S, ÄovHärog 

(Athenes) RöXt] Hat« Kcovaravrivo'öno^.rj» arig BHtpqdaeig xal rd 

Hsipeva rov iXXrjvtKov Kaov ; "I. 11. MapaXanrig (Thessaloni- 

que), Gemiste PUthon devant la chute de Byzance; E. Mamboury 

(Istanbul), La Suisse, province de Vart hyzantin ; Djordje Mano-Zisi 

(Beigrade), Deux nomelles eglises ä Cariiiingrad; PeüiQyiog A. M e- 

y a g (Athenes), precieuse etude sur Michel Psellos et le folklore; 

A.H.S.Megaw (Nicosia, Cyprus), The Transept Basilica at Hermopo- 

lis Magna ; K. Mertzios (Venezia), Lettre inedüe de Carlo Tocco au 

doge de Venise, ecrite de Janina en 1425 ; P. A. Michelis (Athenes), 

Valeur du pittoresque dans Vart hyzantin ; P. Teodoro Minisci (Grot- 

taferrata), 1 typika liturgid deW Italia bizantina; Lazar Mirkoviö 

(Beigrade), Die Ikonen der griechischen Maler in Jugoslawien. Com- 

muiiication capitale : « Prof. Mirkovid versucht ein Verzeichnis der 

griechischen Ikonenmaler zu geben ohne behaupten zu wollen, dass 

es sich um eine vollständige Liste handle, denn die Ikonen in Jugo¬ 

slawien sind noch nicht durchstudiert worden. In das Verzeichnis 

wurden auch einige Künstler eingetragen, deren Wandmalereien be¬ 

kannt sind, von denen aber mit Sicherheit angenommen werden 

kann, dass sie auch Ikonenmaler waren » ;A. M ca g at r y g {Osaoa- 

ÄovlHrj), ^Agx^ e^sXiHXiHij dtap6Q(po)Oig rrjg Xeirovgyiag rmv 

Ugoriyiaapivwv ; IJavay. P. NtHoXonovXog (Athenes), ^Enl 

rrjg i7tiyga<prjg xat rov ngooiptov rov etg ro Eaßßarov rrjg Tvgo- 

epdyov vpvov ""Pcopavov rov MeXwöov. V. Palachovsky (Paris), 

Les saints Abdihe, martyrs persans ; A. L IT d X X a g (Athe¬ 

nes), Al « ßagßagiHal » nognai rrjg Kogtvdov. Nix. L Jlav- 

ral^dnovXog (Athenes), ^EidßtßXog rov ^AgpsvonovXov wg 

« HcvöiHonoirjoig » xat rj inidgaoig avrrjg ini ro vswrsgov gcopaiHOV 

dixaiov; 0. Parlangeli (Milano), II presunto dorz^mo dei dialet- 

ii neo-greci d'Italia ; Ergärrfg 11 eXsHiör]g (©eacaXovtHrj), 

Ilegl piäg aryXr]g; A. Pertusi (Milano), Problemi di amministra- 

zione bizantina dei temi; Clemente Pizzi (Lucca), The siege of Lucca 

laid by iheByzantines in 552a.C. ; N. UXarcov ("HgdHXstov.Kg'tjrrj), 

Ai 7taXaio%giGriavtHal ßaaiXinat rrjg Kgyrr]g ; Aivog II o X i r rj g 

(OsaaaXoviHrßy XgovoXoyia xat Tioirjr'Pjg rrjg dvexödrov xgyrtxrjg 

Hcnpoiötag « rov KarZo-^gpinov »; Georges Sp. Radoiitchitgh (Bel- 
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grade), La date de la conversion des Serhes (voyez plus haut, pp. 

253, le resume de cette communication, avec des notes de M. 

Michel Lascaris); B. Recatas (Clermont, Oise), Uhellmisme de 

Phileas Lebesgue ; Marcel Richard (Paris), Photius et le Commentaire 

de Saint Jean Chrysostome sur les Psaumes; K, A, ^Peoßiaiog 

(Athenes), l^BvCavrivä gafxata xai aq%aia ekXrjviH'^ 2. Bdq- 

dag 0o)xäg, Nixycpöqog xal HerQorgdx^^og ; P. Martiniano Ron- 

CAGLiA (Paris), I Frati Minori e lo studio del greco durante il 

sec. XllL Le traduzioni in latino di opere greche, fatte da Angela 

Clareno; Berthold Rubin (München), Germanische und semitische 

Einflüsse auf den spätrömischen Schicksalsgedanken ; Steven Run- 

ciman (London), The Greeks of Antioch during the period of the 

Crusades (« At the time of the Frankish capture of Antioch the 

citizens were mainly Greek and the policy of the Frankish princes 

during the xiith Century with regard to the Patriarchate and to 

Byzantion was largely affected by their fear of this Greek element. 

A study of Antiochene history in the xiiith Century shows that 

the Greeks were still very influential in the city, and that the Princes, 

being no longer afraid of Byzantine imperialism were ready at 

time to encourage it as a counterweight to Armenian influence. 

They were moreover sufficiently influential in the Commune 

founded at the dose of the xiith Century to induce it when the 

Latin Church seemed to favour the Armenians to accept a Greek 

Patriarch, and many of the merchants of Antioch continued to 

Support the Greek Church. The Commune must have been far 

more Greek and less Latin than is usually supposed. It was only 

the Moslem reconquest .that caused the downfall of the Greeks 

in Antioch») ; P. Francesco Russo, M. S. C., (Ferentino-Frosinone), 

Relations cuUurelles entre la Calabre et VOrient au Mögen Age ; 

S. Salavicle (Athenes), Un illustre Thessalonicien du XIV^ siede : 

Nicolas Cabasilas (« II est desormais prouve que Nicolas Caba^ 

silas ne doit pas dre confondu avec deux autres Cabasilas, ses 

contemporains: Cabasilas le Sacellaire, et le Cabasilas qui eut avec 

Nicephore Gregoras la longue discussion palamite rapportee par 

Gregoras aux livres 22-24 de son Histoire byzantine. Du coup, ce 

n’est pas seulement une erreur de noms corrigee, c’est une injustice 

reparee ä Tegard de Nicolas Cabasilas, que cette meprise des criti- 

ques a trop longtemps fait accuser, ä tort, de faiblesse de carac- 

tere et de versatilite en matiere politique, comme dans le do¬ 

maine theologique et religieux... D’autre part, trois documents 
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de 1387, 1391 et 1396 prouvent que Nicolas Cabasilas vivait encore 

en 1387 et 1392, et peut-etre meme un peu apres cette derniere 

date, et qu’il etait toujours laique et simple particulier : donc vingt 

ans apres Tannee 1371, que Thypothese de son episcopat fixerait 

comme date de sa mort». Le P. Salaville ajoute tres justement: 

« II est superflu de dire que le retablissement de la verite historique 

n’enleve rien 4 la gloire du celebre Thessalonicien, ni a celle de 

son illustre patrie»; H. L. Scheltema (Groningen), communica- 

tion sur le premier volume de la nouvelle edition des Basiliques 

par H. L. Scheltema, et sur le livre de N. Van der Wal concernant 

les commentaires grecs du Code Justinien; Giuseppe Sghirö (Pa- 

dova), In quäle anno iniziö la controversia esicasta (On fait re- 

monter generalement la prelude de la controverse a Tepoque oü 

Gregoire Palamas commen^a a ecrire contre son adversaire Bar- 

laam les fameuses trois triades d’ecrits polemiques, c’est-a-dire 

aux environs de 1338. M. Schirö pense qu’il resulte au contraire 

des lettres de Palamas et Barlaam qu’en 1333, lorsque le Calabrais, 

en sa qualite de representant de Tfiglise de Byzance, traita de 

Funion avec les legats du pape, la controverse avait dejä commence 

depuis une annee au moins, et que Gregoire Palamas avait dejä 

congu et manifeste ä Barlaam quelques-uns des principes de sa 

doctrine); G. A. Sotiriou (Athenes), essai de Chronologie des nom- 

breuses icones portatives trouvees par Fauteur au Sina", en 1938; 

Fritz ScnACHERUBY^(Wien),DieVölkerbewegungen im byzantinischen 

Griechenland und ihre Bedeutung für die ägäische Frühgeschichte ; 

Hugo Schreiner (München), Welche der grossen volksgriechischen 

Dichtungen des Mittelalters weisen keine oder nur geringe Spuren 

gelehrter Ueberarbeitung aufl (Se fondant sur le critere de Fabsence 

di £H(pqdaEt(; ou de descriptions-digressions trop minutieuses, M. 

Schreiner estime que les romans les plus anciens ou les moins «gu¬ 

tes » sont Imberios et Margarona, ainsi que le roman de Belisaire, 

plus, SOUS certaines reserves, Florios et Platziaphlora, ainsi que 

Fepopee de Digenis, d’apres le ms. de FEscurial) ; Philipp Schwein¬ 

furth (Istanbul), Zur Bestimmung des Bautypus der Kreuzkuppel¬ 

kirche (sur Fimportance de la construction ä plan central, con- 

servee dans Fensemble que forme le Döme de Treves ; contribution 

tres importante, avec plans); Alexandre Soloviev (Geneve), 

1. Les traites russo-hyzantins du siede. 2. La question du bogo- 

milisme en Bosnie mMievale; G. Soyter (München), « Eunostos» 

als Name einer Göttin bei Eustafhios; K. Envqt8dxri<; (Nicosia, 
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Chypre), dvdTtrv^ig rfjg Ttvevju^ariH'Pjg ^mfjg iv rfj "EK^Xrjaia 

Kvtiqov xaxä rov ö" aiöjva xal rä airia Trjg dvanx^i^eoyg xav~ 

X9]g; E. K, ÜTivQiddxi^g (Athenes), JJeQt dvooidivov orifieiov uiqo 

xrjg OavaxdiOEwg xov Kalaaqog BdQÖa. (Le Continuateur de 

Theophane (p. 202 sq. et 206 sq. Bonn) eite parmi les signes pre- 

monitoires de la mort du Cesar Bardas, en 866, le don qui lui 

avait ete fait, peu de temps avant son assassinat, par sa soeur, 

rimperatrice-mere Theodora, d’un v^tement precieux oü se trou- 

vaient representees des perdrix. Gette signification allegorique de 

la perdrix, attestee pour le ix® siede et encore repandue aujourd’hui, 

tire, dit M. Spyridakis, son origine des mythes antiques sur/7e^^i|. 

Nous estimons, pour notre part, que la signification ndaste de la 

perdrix doit etre d’origine romaine et s’explique par la ressemblance 

du mot grec, emprunte par le latin, avec le verbe perdere) ; A. Stein- 

WENTER (Graz), Die Teilnahme der Bischöfe an der öffentlichen Ver¬ 

waltung in frühbyzantinischer Zeit; P, Pelopidas Stephanou (Rome), 

Le temoignage religieux de Michel Psellos; Oliver Strunk (Prin- 

ceton), 5. Salvatore di Messina and the musical tradition of Magna 

Graecia ; Andreas Stylianou (Lapithos, Chypre), The painted church 

of <i Panayia tou Arakos » Lagoudhera, Cyprus ; David Tabachovitz 

(Eskilstuna, Suede), Ueber eine frühbyzantinische Bedeutungsnuance 

von slg; D. Talbot Rice (Edinburgh), 1. Excavations by the Walker 

Trust (St Andrews) on the site of the great palace of the Byzantine 

emperors, Constantinople, in 1952. 2. The lost mosaics of St De¬ 

metrius, Salonica; F. I. 0£OxoLQ^d7]g (Thessalonique), vadg xd>v 

"'Aacopdxcov Kat ^ Rotonda xov ’^Ayiov FswQyLov. (Un document 

recemment publie, des archives de Venise temoigne du fait que 

la fameuse rotonde dite de Saint-Georges, avant que les Turcs ne 

s’en emparassent en 1590, s’appelait vaog xd>v ^Ayye^cov. Donc 

Teglise xd)v ""Aacojudxcov des sources byzantines est evidemment la 

rotonde elle-meme. Quant au voeable de Saint-Georges, il a du 

etre donne ä la rotonde apres sa transformation en mosquee, lorsque 

le nom byzantin de Teglise xwv "Aacojudxcov fut tombe dans Toubli, 

et il provient d’une petite chapelle de Saint-Georges ancienne, qui 

se trouvait dans le voisinage ; Freddy Thiriet (Bordeaux), Les 

Venitiens ä Salonique aux XIV^-XV^ siecles. (Les deliberations du 

Grand Conseil et du Senat de Venise revelent quelques aspects 

de Taetivitc venitienne ä Salonique. Sans avoir Timportance de 

Constantinople, le port macedonien etait un des principaux de la 

hasse Romanie des documents venitiens. Administree par un con^ 
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sul (nous en connaissons certains), la colonie venitienne se com- 

posait essentiellement d’hommes d’affaires charges de reunir le 

ble exporte vers Venise et de distribuer les etoffes de laine impor- 

tees de Venise. Negrepont apparait comme le principal relais vers 

Venise : Salonique avait d’ailleurs des relations avec Constantinople 

et meine avec la Mer Majeure. Les rapports avec la Romanie veni¬ 

tienne n’ont jamais cesse (un document de 1393, donc peu apres 

les combats turco-byzantins, le prouve assez), mais les indications 

les plus riches se rapportent ä la premiere moitie du xiv^ siede et ä 

la Periode 1403-1430 (^)); George Thomson (Birmingham), Ta aQxaia 

ßvax'^Qia xal 6 ; James J. Tierney (Ireland), Same 

notes on Greek poeAic theory in the Apologia Mimorumof Choricius 

of Gaza : Nikolaos B. Tomadakis (Athenes), perä rrjv äkwaiv 

Tfjg KcovaravxivovTtoXeojg {1453) oTtoixiapdg avxfjg; Hjalmar 

Torp (Oslo), Les mosaiques de Veglise de Saint-Georges ä Thessa- 

lonique; K. Triantaphyllopoulos (Athenes), AiaßaOfAtaeig xov 

notviHov Ttxaiapaxog xaxä ßv^avxcväg ävxtXrjipsig ; C. Trypanis, 

(Oxford), Dante and a Byzantine ireatise on Virtiies and Vices\ 

A. A. Vasiliev (Washington), Alexandre le Grand, Byzance et VIs^ 

lam; P. Verzone (Istanbul), La moschea Cumanun di Adalia; 

F. J. De Waele (Nimegue), TTegl xfjg xeXsvxaiag diapovfjg xfjg 

avxoxQaxEiQag 0eo(pavovg, (II s’agit de Theophano, epouse d’Othon II 

et mere d’Othon III, mariee ä dix ans, veuve en 981, morte ä 

trente-cinq ans, Tan 991. M. Dölger estime qu’elle n’etait pas 

une fille d’empereur, mais une niece de Jean Tzimisces. II est peu 

probable que Ton trouve des sources nouvelles propres ä eclairer 

les points qui demeurent obscurs dans la vie de Theophano. Mais 

on peut epiloguer sur le palais imperial de Nimegue, oü Theophano 

mourut le 15 juin 991. Le palais bäti par Charlemagne ä Nimegue 

et qui, des Carolingiens, avait passe aux Othonides, semble avoir 

ete rase entierement au xii® siede, lorsque Frederic Barberousse 

bätit le nouveau palais dont subsistent aujourd’hui l’abside de 

Teglise palatine et une chapelle octogonale. Si Ton ne peut dater 

ce dernier edifice du siede de Charlemagne, Toctogone de Nimegue, 

comme les autres monuments qui montrent Tinfluence d’Aix-la- 

Chapelle, appartient au siede suivant); Theodore Xydis (Athenes), 

Tä iyxcofita xov STiixaepiov Ogr^vov ; A. Xyngopoulos (Thessa- 

(1) Voyez plus haut, pp. 321-330, le texte de la coimnunication de M. F. 

Thiriet, 
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lonique), Fresques de style monastique en Gr^ce; Pan. J. Zepos 

(Thefesalonique), Quelques remarques sur les rapports entre le droit 

byzantin et le droit des Latins en Orient; S. G. Kapsomenos (Thessa- 

lonique), rkcoacinä rsxp'qqia rrjg avvexscag rov eXXriviapov rfjg 

pearjpßQivfjg ""IraXiaQ nqdg t6v rrjg MeydXrjg ^EXXdöog; M. A. 

Lindenburg (Leiden), rXcoaaixä arydifiara arlg IlQd^eiQ rd)v 

^AnoaroXcov; Giulio Iacopi (Reggio), Sarcofago (forse di Cassio- 

doro?) con iscrizioni graffite bizantine scoperto a S. Martina di 

Copanelloy sul golfo di Squillace; M. Canard (Alger), Quelques 

« ä-c8te fr de Vhistoire des guerres et des relations entre Byzance et 

les Arabes; Sebastien Cirac (Barcelone), 1. La chute de Constan- 

tinople en 1453 et les Espagnols. 2. Raymond Lull et Vunion auec 

les Byzantins ; P. Demircioglu-Sideridis (Istanbul), Welche Kirche 

ist die heutige Küdjük Aghia Sofia Moschee? ; Semavi Eyige (Istan¬ 

bul), Remarques sur deux anciennes eglises byzantines : Koca Mustafa 

Pasa camii et Veglise du Yusa tepesi; Giuseppe Forchielli (Bo¬ 

logna), Uamministrazione dei uescouadi vaccmti nella legislazione 

conciliare orientale e in quella degli imperatori bizantini sino al 

secolo XIV°; Giro Giannelli (Roma), Una « editio mafor fr delle 

« quaestiones et dubia )> di S, Massimo il Confessore^ \ E. Mam- 

BouRY (Istanbul), Le forum de Constantin, la chapelle de saint Con- 

stantin et les mysteres de la Colonne Brülee (resultats des sonda- 

ges operes en 1929 et 1930); Carlo Alberto Masghi (Trieste), La 

crisi degli studi di diritto bizantino. Un aspetto : le fonti del n Pro¬ 

chiron Legum » ; P. Jean Mecerian, S.J. (Beyrouth), 1. ßtapes et de- 

gres de la penüration de Vhellenisme en Armenie. 2. Travaux et pu- 

blications archeologiques au Liban ; C. Mondesert, S. J. (Lyon), La 

Collection « Sources chrHiennes » Q) ; Jean Papadopoulos (Athenes), 

IIOrganisation de la garde civile chez les Byzantins, Formations des 

communautes ; St. Pelekanidis (Thessalonique), Neai egewai slg 

'"Ayiav Soq)iav OsaaaXovlxrjg xal rj ojtoxardaraatg rrjg dQxalag 

avrrjg poQcprjg; Lars Pettersson (Helsinki), Die byzantinische 

Kuppel in Karelien ; Charalampos N. Phrankistas (Thessalonique), 

dqiQpbog rojv /nagrvQCDV eig dartxäg ötxag rov Bv^avriov; 

Svetozar Radojcic (Beigrade), Die Meister des altserbischen Male¬ 

rei vom Ende des XIIL bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts. 

(1) Voyez plus haut, pp. 313-321, le texte de la communication du P. C, 

Mondesert« 



ANNEXE 

Le 21 avril 1953, le directeur de Byzanfion se vit conferer, 

ä Kastoria, avec A. A. Vasiliev, d’eternelle memoire, la qualite 

de citoyen d’honneur de cette ville. II prononga, a cette oc- 

casion, le discours suivant: 

Kvqie ^ifj^aQxe, K'6qis IlQoedQe rov ArjfioxiHov 

ßovUov, EBßaaiitmraxB^ Kvqib ExQax'yyL 

T6 yiXia oyöövra Sva 6 ^AAsiiog Koixvrjvog ßXenovxag x6 xga- 

xog rov Haraqqeov ev ^Aala avrsXri<pOri Sn ETZQSTtE va rd dvaavy- 

KQor^a^ ev EvqdiTtrj Hat öfj elg rag xanrng Ttaq'yjueXfjjuevag xavrag 

enagxLag atriveg eTtenQoyxo vä iavayivovv Trqo/iayfhv rov ^EXXrj- 

viafiov oTienavrt evog embqoiieoyg noXi) nXkov sjtiKivd'Svov and 

roiyg Tovqxovg, EXdßovg xal BovXydqovg, ÖT^XaSr} evavxt rov 

^Poiineqxov EiaKagSov xai xöjv Noqftavöaiv rov. 

Aixatcog rj ^Avva Kofivrjvri axpieqmvei öXSxXrjqa ßißXla rrjg 

AXsitdöog elg rov dqtaiJ.ßov rov narqdg rtig evavriov rov (poße- 

qov ixslvov nqoöqo/iov rwv Exavqoq)6qcov xai evavxlov rov viov 

rov Bo'qjiiovvdov Sang i^e/bisraXXevBrj r-yv ISsav rov teqov TtoXe/iiov 

6id vä Ttqayfzaxojtoi'yarj rä ayeSia rov narqdg rov. Kaxä rrjv 

eTtavdxrtjaiv xfjg Maxsöovtag aag, rrjg ^Hneiqov xai rfjg AXßaviag 

oTzd rovg Noq/iavSoäg iTtiöqofielg, 'y noXioqxia xai OTteXevOegcoaig 

rfjg Kaaroqiäg vnfjq^e, av o^i xo xvqiov eTcetadSiov, dXXä xovXd- 

Xiorov iva laroqtxdv yeyovog fAeydXrjg arj/uaaiag oneq rj äxqirixi] 

fiovaa GvvexqdxYiaa xarä ngoxlpiriaiv an SXa xä Xomä avpißdvxa 

rov xerqaerovg Ttqmrov noXifiov xai judXiara e^vptviqaei 

(7* iva dryioySeg noirjfxa elg axiypvg TtoXirixodg^ vno xvtzov eyx(o~ 

fxiov elg rov avxoxqdroqa '‘AXe^iov, elg rov Snolov arcevBvvexai 

<5 7toir\rr\g fj Ttoitjxdqrjg Xeycov fieraS'ö äXX<ov ; 

... exdcoasg xd Kdarqov, 

örjXaö'^ xarearqey)eg xd Kdarqov, Sncog xax' e^o%iiv fj xarä naqe- 

rvpioXoyiav iXsyero roxe fj Kaaxoqid. Td yqovoXoyrj/j^evov xovro 

fAvrjfietov rfjg entxfjg Ttoi'yaewg rcov BvCavrivojv naqajuevei axofirj 
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äyvcoarov xal axedov avexdoxov. Kar' olxovofiix'^v avyxvQtav 

7} xarä (TÖfmrcoaiv s^xv^eoxdtiqv, nqo fiiäg ägag S7teaxefpd7j/j,£v 

rag vno tov xvqlov IleXexavtöov ävaxaXv(pdeiaag XEi%oyga(piag 

rfjg MavQicoriaa7]g, OTtov asteixovi^ovrat stg uigocpavi] ävd/ivrjaiv 

rfjg i7tavaxx'i]Ge<og XTjg Kacxogiäg xaxä xd exog 1083, d ""AXe^tog 

KofjLvrjvog xal 6 vlog xal avjbi.ßaaiÄevg KaXoytdvvTjg. ESye, xvgis 

üeXexaviörjy xal 

Kar' ävxtOeaiv ngog xov BovXyagtxov xtvövvov, rov oitolov d 

BovXyagoxxovog avexo'tpev öiä ddo audvagy ^ Nog/itavötxrj äTteiXrj 

dev Inavae vd axidCfj xrjv Maxeöoviav xal xrjv avxoxgaxoglav 

o2.r]v, xad' oXrjV xrjv dtdgxeiav rrjg dvvaaxslag xöjv Kofivfjvojv, 

xd de eyxXrjfxaxixd ö%i8ia x<bv Nogfiavdcbv xaxeXrj^av, <bg yvco- 

giC^xe, sig ri^v äXcoatv xov 1204y avxd x6 alö^og rfjg /Ivaecog, 

xal eig xfjv (pgayxoxgaxiav, '^xtg noXv negiaoorsgov lacog rfjg 

xovgxoxgaxiag '^TteiXfjae vd Tzvi^tj rfjv eXXfjvcxfjv y)vx't]v. 

^Exat iirjyelraty Kvgcoi xal Kvgtat, fj xeq)aXaicod7]g arj^aaia 

XY^v OTtotav xaxi%ei fj Kaaxogia mg Ttgonvgyiov xov ^EXXrjviofj^ov 

dno xov ivöexdrov almvog^ ÖTteog x6 SiejtiGrcdaa/j,sv OTj/negov, oteo 

rd TtegiXafjiTtgd xrjg /xvrjfiela. Käxi ävdXoyov da ovfiß'^ ßgadvxegov 

JUS xov Mvaxgävy xov onoiov oi vaoU xal iv yevst xd fivrjfisla, slvai, 

imoTjg oTtcog xd rfjg Kaaxogiäg, rexfiTjgta /uiäg vsag sXXrjvixfjg 

iSog/uijascog. AXXd ev0 6 Mvargäg elvat Tzaaiyvmaxog sig xovg 

xvxXovg xmv ßvCavrivoXoymv xal xcöv taxogixmv rfjg xs^vrig djid 

dvo ysvsojv, vj Kaaxogia jus xlg sßöojuojvxa öv6 exxXrjaieg xmga 

fjLovov TigoosXxvsi xrjv Jigoaoxfjv rfjg öisBvovg STtiaxij/urjg, 

sig STiKpavelg ^EXXrjvag dgxoitoXöyovgy xdgts eig xovg ßsydXovg aag 

rv/uvaatdgx<^Q Ilrjxsmv xal Taafiiarj, x*^Q^^ ^oyxiGjxsvov 

Tiaxgtmxtofiöv xd)v drj/xoxtxcöv xai exxXrjGiaaxixmv dgxmVy x^Q^^ 

eig xijv fiovaöcxfjv <ptXo^evtav xmv xaxoixcov xrjg xal x^Q^Q xfjv 

svgvxdxrjv dTjjuoGiortjxa xfjv ojioiav 6d djioxx'^arj rj Kaaxogia and 

xd Xa/uTzgöxsgov xmv Evvsögicov /uag, xov Evvsögiov rfjg ßsaaa- 

Xovixrjg, 

"'Exai xd övojia xfjg Kaaxogiag 6d xaxaaxfj ovxl dhymxegov 

svöo^ov OTtd xd dvofiaxa rov TisKoTiovvrjGtaxov Mvaxgä xal xfjg 

IxaXcxfjg EisvvTjg, xal ox^ /xdvov xaXXixexvat xal ägxaioXoyot dXXd 

xal äxdjuY] xal laxogixoiy Qd SQX<ovxai edd> cSg Ttgoaxvvrjxai xal 

fjLsXsxrjxal xmv laxogixibv aag dejudrcov fj fiäXXov ßavfidxayv. Kal 

sva and rd anovdaiöxsga Oad/uaxa, sxslvo drjXad'^ onov s^rj- 

ysl xal xfjv avOrjaiv fuiäg ^sydXrjg xsxvrjg xal eig avxd xd xa- 

^ neivQXsga fJtvrjfisZa aag, avxd rd Oavjxa xd iegexs, dXXd Tig^net 
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vd TO iegei oAo^ 6 xoOßOQ, elvai diaTriQ7jat<;^ ^Avriataaig 

rov iAArjvia/xov sig avrovg rovg övrimvg Tt^ofiaxojvag zrjg Bv^dv- 

Tivrjg avroxgarogiag^ ev(ü7iiov ribv ia^vgotegcov dvtmdAcov xrjg 

Kazd rov fiaxgaliova öia%iktex^ dycova xov iAhrjVtafxov, äycova 

xov OTioCov iaelg, veot Angtrai, E^rjXQaxß vtxrjcpogot dXXd xat 

aygvTivoi, önoyg rö Xiyei xoaov &gala ij eTtiygafpij nov eldajue elg 

xrjv WaXlddy xal rj onoia ngiTiEi vd ehai xd ovvdr^ixa SXmv rj^wv 

noi) Jiiaxsvo/zev eig xrjv Evgddn'qv, 

""Edv, Önojg TziaxEvco, xd Evveögtov /nag xaxaX'^^r/ sig xd vd 

biacpri/iiaEi X'rjv Kaarooiav slg EigrDTcr/v xal A/iegiK^v, otzov oi 

avfiTtoXlxai aag öiangeTtovv d>g e^aigexiHot sTtayyeX/nariai, dXXd 

xal djg aTtöaxoXoi xov naveXXrjviov, xöxs ßd st/ns6a äSiot ccrcog 

6/naötx<^g x?Jg Jtgo)xo(pavovg xi/nfjg jne xr/v OTtoiav TtegtsßdXaxe xd 

TigdacoTtov ßov xal xi]v onoiav evyv(x>/i6v<vg^ ovxi 

/.iBv dro/iixibgi öiori Oemgaj ejuavrov ävd^iov avrfjg, xd Xeyco elXi- 

xgivdyg, äXXdy xd inavaXajußdveo, ojuaöixdyg, ötoxi, d>g 6 xxr/xoyg 

Nmr/tpogog xovmxXr/v Kaavixl^r/g, öaxtg XeyEi negi savxov Öxi slvai 

« xvxf/ /idyiargog », sxai xai ey<h, xvgie A'ij/iagxE, nov Ei/nat xcdga 

xvxr/ — dyaßfj xvxij xd 6/ioXoycd — TzgÖEÖgog xfjg ""Evchasdjg /nag 

Töjv ßv^avxivoXoycov, xal /lövov vTtd xoiavxr/v Idioxr/ra, dutodexo- 

/xai XY\v ExXoyjjv /nov d>g etiixI/xov noXlxov xrjg Kaöxogiag, 

""Eyvdngiaa Elg xrjv axadioSgoßiav /nov diaq^ögovg ßaß/novg. Xd- 

gig elg xrjv ßav/naxovgydv (piXiav xmv "EXX'tjvcov and iXXrjviaxijg 

eytva <piXeXXr/v, dno (piXeXXrjv "^EXXrjv xfj xagdiat and ''EXXrjv y(- 

vo/iai Xihga KaaxogtoMog, 

Zr/xon ^ Kaaxogid, ""EXXdöog ""EXXdg. 



LA RESOLUTION DU GONGRES RELATIVE 

AUX RENCONTRES LIBRES 

L*Association Internationale des Byzantinistes, reunie ä Thessa- 

lonique le 18 avril 1953, apres lecture d’un proces-verbal signe par 

MM. Vasiliev, Gregoire, Giannelli, Grondijs, Höeg, Barisi<^, Lascaris, 

souhaite que le IX® Congres d’fitudes byzantines: 

a) exprime le voeu de voir les organisateurs des futurs congres 

reserver une section speciale, ou des sections speciales, aux relations 

byzantino-slaves, byzantino-occidentales, et byzanÜL o-orientales 

(byzantino-arabes, byzantino-turques,byzantino-arnienieanes, etc.); 

b) qu’il approuve en principe les rencontres libres entre by- 

zantinistes, orientalistes et slavisants et fasse confiance pour 

Torganisation de telles rencontres aux Interesses, lesquels ne man- 

queront pas d’en aviser le bureau de TAssociation Internationale 

et de lui faire eventuellement rapport sur les resultats o )tenus. 

Quant aux questions qui pourraient ^tre discutees en c'e telles 

rencontres, on a retenu ä titre d’exemple: 

1) La civilisation byzantine en Italic meridionale et en Sicile; 

2) Le bogomilisme et ses relations avec le Paulicianisme et le 

Catharisme; 

3) La liturgie et la mystique sophianiste (oü apparait une ienta- 

tive d’introduire dans la Trinite, ä c6te du Logos, la Sophia, ce 

qui constitue, d’apr^ M. Grondijs, une survivance du gnosticisine); 

4) Une 6tude plus complete de la peinture byzantine dans la 

peninsule balkanique; 

5) L*6tude comparee de Tepop^ populaire; 

6) La musique byzantine dans les pays slaves et orientaux; 

7) L’etat present des etudes balkanologiques; 

8) Les antiquites byzantines (monuments et manuscrits) en Sy- 

rie et en Palestine; 

9) Publication d'une Chrestomathie (avec traduction et commei- 

taire) des sources non grecques de Thistoire byzantine. 

Cette resolution fut adoptee ä runanimite et par acclamations 

ä l’assemblee pl^ni^e de clöture, le dimanche 19 avril 1953. 



EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX 

DU CONGRES DE THESSÄLONIQUE 

Seance des sections riunies 

Samedi 18.4.1953 

H. K o V y B a Q ävaOersi rrjv nQoedqlav stg rov h. Gregoire, 

rov Pi, Vasiliev /lij dexQBvrog ra'örrjv. 

rQajujtiare'ög : ^0 Fsvixog FQafi^axevg tov Fvvböqiov k, TI. 

ZsTtog. 

Pi, Gregoire ävayysXXei ön vna^%ovv rgscg aniarjfioi ngoa- 

pihfjaBtg 6id td Trgoaex^g Zvvddgiov rov 1935. 

a) r€Qfji>av(a : jMficrqj rov k, Dolger Öiä xo Mqvq.%ov. 

ß) TovQHia : (leoip xov iv ""AQiqvaig ngsaßBvrov elg Kcovaravri- 

VOVTtoKlV. 

y) riovypcoakaßia ; 6td xa Exoma (TtgoaxXrioig rrjg Kvßegviq- 

aaoyg rrjg Figovyoa^aßiag). 

""H Association etprjipias sig /ivariHrjv tprjqpoipogtav: 9 vTteg 

Istanbul ptal 3 inig Munich. 

^Ev avvsxBta yevofisvrjg yjrj(poq)ogtag ÖT dvardaecog rrjg 

yiverat damri ^ Istanbul drg edga rov Tzgoaexovg Evvedgtov (1955). 

H. Dolger BHfpgd^^Bi xrjv x^Q^^ nal iv avvexstq, 

6 PC, TTgoedgog vä exqpgaadovv rrjXeygaqpiHwg eu%a- 

Qiarlai pcal elg rä rgia pcgdrri, x'^v Tovgpciav, rijv Fegfiavlav nai 

xijv FiovypcooXaßicov, öneg yiverat dspcrov. 

Elxa ol H.Pi, Lemerle pcal Dolger diaxvTtdrvovv sixV'^ <5^^ '^V'^ 
avyxivxgcoatv rrjg ßißXioygaq>iag (ßX. rag svxäg ravrag Gvvrni- 

(jtevorg), (xerä av^i^rrjaiv de pcad' fjv öjjtiXel real 6 k. Mndvrigy Tj eix^ 

yivsxai öexriQ. 

Elra 6 x, Scheltema dvaytyvdraxei awrofiorg rr}v fieXexriv xov. 

PC, ^ O g Xdv d o g ävaxotvcovei Srt rf ^EXXrjvix'^ Kvßegvrjotg 

ivsxgivs niaroratv 300 ipiarofi^ivgioiv did rag dvaari^Xdraetg rov 

^Ayiov "'Ogovg (Xei^oxgoxi^fjtaxQ). 
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^O«. E r E <p dv o V (Pontificio Instituto) iQ(orä äv sxfj 

(pQovrlg xai öiä t'^v ftovrjv rov ''Oaiov Aovxä, xal 6 x. q Xdv ~ 

Ö o g drjXoi ort Tjgxtoav at axstixat EQyaalai. 

Elxa o K, Mondesert dvayiyvcoaxet xrjv iieXexriv tou, xal fiexd 

ovvxofxovg TtaQaxrjQijaEig xov Eeßaajutcoxdxov k. ^AQafinax^o- 

y X QV 6 X, 0 a i ö (o V KovxovXeg ofiiXei tzeqI xov ^gyov 

xov « BvCclvxlvqjv ßlog xal TtoXmapLog 

AvExai ^ avvEbqlaaig. 

Seance de cloture 

Dimanghe 19 AVRIL 1953 

’^OfiiXel ö UQOEÖQog x, K o v y d a g, 

Fevixog FQafi/^axsvg x. U. Zenog dvaytyvcoaxet svxdg 

xal xriXeyQa(prjfj(,axa. 

Elxa ofjLiXovv xaxd aeiqäv ol x,x, : ""AqxiTLavdQixrig F a ß q iiq X, 

Vasiliev, Gregoire, Runciman, Lemerle, Dölger, Pace, Grondijs, 

Gerstinger, E x e <p dv o v (Baxixavöv), Höeg (ix iiiqovg öXcov 

xd}v Xout^v xqaxojv), Ramazanoglou, Z sti o g • 

VcEU PROPOSE PAR M. P. LeMERLE (PaRIS) 

SUR UNE Exposition byzantine circulante 
> 

(Seance de cloture, 19 avril 1953) 

D’apr^ Taccueil fait a ma Suggestion par ceux de nos collegues 

presents ä Thessalonique, auxquels j*ai pu en parier, je crois pou- 

voir soumettre ä Tapprobation du Congres la proposition ou, si 

vous preferez, le voeu suivant. 

Nous avons tous ete frappes par Textraordinaire inter^t que 

presentent les monuments de Thessalonique et leur däcor pour 

rhistoire de Tart byzantin; par la valeur de cet ensemble unique, 

qui couvre toute Tetendue de cette histoire; et par le succ^s du 

travail accompli pour fouiller, degager, etudier ces monuments, 

pour nettoyer et restaurer leurs mosaiques et leurs fresques. Je 

suis certain que, pour la plupart, cela aura ^t^ la grande rövelation 

Byxantion XXII, — 28. 
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de ce Congr^. Et quand je parle de Thessalonique, cela n’est pas 

exclusif d’autres cites macedoniennes : Serres notamment, le Mont 

Athos, Castoria aussi, pour ceux qui auront la bonne fortune d*y 

aller, en offriront de nouveaux exemples. 

Je propose de demander ä nos confreres grecs, et ä la « Societe 

des Etudes Macedonienness’il ne serait pas possible de preparer, 

et de presenter dans quelques grandes villes d’Europe et d’Ameri- 

que, une exposition, qui pourrait reunir les avantages de deux ex- 

positions circulantes que nous avons vues ces demieres annees, 

celle des mosaiques de Ravenne et celle des fresques yougoslaves. 

Je crois pouvoir me porter garant du succ^ qu’elle aurait ä Paris 

et certainement ailleurs aussi. 

La presentation des plans des principaux monuments, des mou- 

lages de certaines sculptures, des photographies de grand format, 

et surtout des copies des mosaiques et des fresques que nous avons 

dejä pu admirer ici, gräce ä leur auteur M. Lefakis, serait d’une 

importance d^autant plus grande pour nos Stüdes et pour la com- 

prehension de Fart byzantin qu’il s’agit de chefs-d’oeuvre genera- 

lement assez peu ou mal connus hors de Gr^ce. Et je crois m^me 

que la position de certains probl^mes eu serait changee, et qu'une 

lumi^re nouvelle serait projetee sur bien des questions controver- 

sees. 

Je soumets ä Fapprobation du Congres le voeu de voir la Gr^ce, 

qui vient de nous donner tant de preuves de ce qu’elle peut faire, 

r^liser encore par un nouvel effort, cette exposition. 

Evx^ 

{SvvsÖQia 19 ^AtiqiXLov 1953) 

""H oXoiieXeiix Td>v Gvve6Q(x>v ä'>cipQdC^l rijv evx'^v, Iva tog äxxoq 

tofiOQ rov egyov rov hvqIov 0aid<ovog KovxovX^ «BvCavrtvojv 

ßioQ Kai nohxiGfidQ » ixöod^, x-^tzov keitKov, nX'^Q7]g Jttva^ 

xov 7t£Qix^(ievov x6}v Ttdvxe TiQorjyovßevcov röficov. 
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VOEU PRESENTE PAR MM. DÖLGER ET LeMERLE, 

SUR l’oRGANISATION de LA BIBLIOGRAPHIE 

(Seance des Sections reunies, 18 Avril 1953) 

Monsieur le professeur F. Dölger et moi-meme avions ete charges, 

par le Comite International des Sciences historiques, reuni ä Bru¬ 

xelles en 1952, de preparer et de soumettre ä TAssociation Inter¬ 

nationale des fitudes byzantines, dont le Comite s’est reuni ä 

Thessalonique a Toccasion de ce Congres, un rapport sur Vorgani- 

sation de Vinformation et de la hihliographie dans le domaine des 

ßtudes byzantines. 

Ce rapport a ete discute par le Comite International dans sa 

seance du mardi 14 Avril. Les coilclusions ont ete, apres divers 

echanges de vues, adoptees et sout aujourd’hui soumises ä votre 

approbation. Les voici: 

1) Les comptes rendus et les bulletins critiques speciaux rediges 

par des specialistes, demeurent übres et en dehors de toute regle- 

mentation. 

2) II est par contre vivement recommande de ne pas multiplier 

les bibliographies generales, et de concentrer tous les efforts sur 

une seule bibliographie, complete, reservant ä toutes les disciplines 

de nos etudes un traitement egal, et assuree d’une periodicite se- 

mestrielle reguliere. 

3) Gette bibliographie sera internationale du fait de ses colla- 

borateurs, qui seront choisis dans plusieurs pays, comme du fait 

des langues employees, qui pourront etre: rallemaud, Tanglais, 

le fran^ais, le grec et Titalien, 

4) L’Organisation, la centralisation et la publication de cette 

bibliographie semestrielle est confiee ä la Byzantinische ZeitschrifU 

qui en a seule la responsabilite. Toutefois, ä chacun de nos Con¬ 

gres, qui sont aussi les Assemblees generales de notre Association 

Internationale, Tune des questions inscrites ä Tordre du jour sera 

obligatoirement celle de la bibliographie, et ä ce moment toutes 

observations pourront etre faites, toutes les suggestions proposees 

et discutees, 

5) Nous sommes — tous ceux presents ici et tous nos confreres 

absents — invites de la fa^on la plus pressante, 4 envoyer ä la 
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Byzantinische Zeitschrift, organe central de notre information, ua 

exemplaire de chacun de nos ouvrages et articles. 

6) II est entendu que cette bibliographie doit etre d’abord signale- 

tique, et faire connaitre les contenus de l’ouvrage. II est recom- 

mande qu’elle soit aussi, sous une forme breve, critique, et en 

fasse connaitre la valeur et Timportance, 

7) Enfin ces Bibliographies semestrielles seront tous les cinq 

ans reprises, reclassees et refondues en un volume pourvu d’index, 

afin de faciliter la consultation et d’assurer une plus large diffu- 

sion. Ces volumes bibliographiques quinquennaux seront publies 

SOUS les auspices de TAssociation Internationale des fitudes by- 

zantines. 

Herr Dölger nimmt den Vorschlag an, die Bibliographie für die 

Byzantinische Zeitschrift zu übernehmen unter den Bedingungen 

welche in seiner dem « Comite International» vorgelegten Mitteilung 

niedergelegt wurden. Er bittet um Kritik und Anregungen. 

Herr Bonis wünscht dass: 1) zu den Büchern welche angezeigt 

werden, die Preise angegeben werden; 2) dass auch die apostoli¬ 

schen Väter berücksichtigt werden. 

Herr Dölger ist bereit, das erste nach Möglichkeit zu berück¬ 

sichtigen ; das zweite ist aus grundsätzlichen Erwägungen nicht 

möglich. 

Ce voeu fut adopte ä Tunanimite et par acclamations ä la seance 

de clöture. 



MEMOIRES et documents 

LA PRONOIA 

CONTRIBUTION A TETUDE DE LA FEODALlTfi A BYZANCE 

ET CHEZ LES SLAVES DU SUD 

Introduction 

La question de la feodalite est le probleme fondamental de This- 

toire de Byzance et des pays slaves au Moyen Age, aussi bien 

que de Thistoire des fitats de TEurope occidentale. Mais, tandis 

que la feodalite occidentale a ete etudiee jusque dans ses moindres 

details et que i’investigation de la feodalite dans la Russie meri- 

dionale a pris egalement une ampleur considerable, jusqu’ä present 

la feodalite dans l’empire byzantin et chez les Slaves du Sud de 

culture byzantine n’a pas ete serieusement examinee, ni retracee 

meme dans ses grandes lignes. 

Afin de placer sur un terrain solide cette exploration de la feo¬ 

dalite byzantine, il faudrait avant tout rechercher avec soin ses 

principaux elements. Tout d'abord, nous avons besoin d’une 

analyse detaillee du sysfeme de la pronoia, sur la base de toutes 

les sources disponibles. Car la pronoia est le phenomene le plus 

essentiel et le plus marquant de Thistoire de la feodalite byzan¬ 

tine — phenomene extraordinairement important aussi pour l’his- 

toire de la feodalite chez les Slaves du Sud. 

La litterature relative ä la pronoia est singulierement pauvre, 

surtout en ce qui concerne la pronoia byzantine proprement dite. 

Cette indigence montre, plus clairement que tout ce qu’on pour- 

rait dire, combien on s'est desinteresse, en somme, du probleme 

de la feodalisation de Tfitat byzantin. 

La question de la pronoia byzantine, comme tant d’autres ques- 

tions importantes de Thistoire de Byzance, a ete posee pour la 

premiere fois par le byzantiniste russe F. 1. Uspenskij, dans son 
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etude publiee il y a soixante-dix ans sur la signification de la 
pronoi'a chez les Byzantins et les Slaves du Sud (i). Quant ä la 

pronija dans la Serbie meridionale, deux autres savants russes, 
A. A. Majkov et V. Makusev (2), s’en etaient occupes avant le 
travail de F. L Uspenskij. Ainsi donc, Tinvestigation de la pronoia 
a commence par l’etude de cette Institution dans TEtat Serbe du 
Moyen Age. 

Cependant, le premier savant qui ait traite specialement de 
rinstitution, M. A. Majkov, non seulement n'a pas etabli de lien 
entre la pronija Serbe et Tinsütution byzantine dont celle-ci derive, 
mais ne s’est meme pas doute de son origine byzantine. Tandis 
que dans son article special sur la pronija dans l’ancienne Serbie, 
A. Majkov ne s’occupe pas du tout de la question des origines, 
dans un travail anterieur sur la propriete fonciere Serbe, Tauteur 
renouvelant une idee de Safarik (^), d’apres lequel le mot pronija 
viendrait de rallemand Frone, attribuait ä la pronija une origine 
germanique. « Les Serbes ont vraisemblablement, dit Majkov, cm- 
prunte ce mot des Tepoque ou ils etaient les voisins des Goths » (^). 
L’article special de Majkov sur la pronija ne se fonde que sur un 
seul document, Tacte du roi de Bosnie fitienne Tomasevic, adresse 
au logothete fitienne Ratkoviö, de 1458, acte que F, Raßki publia 
pour la premiere fois (^). Partant de cet important document 
sur lequel nous reviendrons plus tard, Majkov avait bien compris 
que la pronija etait une possession accordee a titre temporaire, et 
il avait mis en relief Tanalogie entre la pronija et le pomestie mosco- 
vite; tandis que dans son premier travail, oü il s’etait servi seule¬ 
ment des donnees du Code d’Etienne Dusan et de breves mentions 

(1) F. I. Uspenskij, ZnaÖenie Dizantijskof i juinoslaujanskoj pronii, dans 

Sbornik statej po slavjanovedeniju sostavlennyj i izdannyj uöenikami V. J. La- 

manskogo, Petersbourg, 1883, p. 1-32. 

(2) A. A. Majkov, Öto takoe k pronija» v drevnef Serbii'i Ctenija d Imp. 

065(5. Ist. i Dreon. Ross., 1868, I, 227-232; V. Makusev, O pronii v drevnej 

Serbii, 2.M.N.P., 175 (1874), p. 1-20. 

(3) P. Safarik, Geschichte der südslavischen Litteratur, III, 162. 

(4) A. A. Majkov, 0 zemelinoj sobstvennosti v drevnej Serbii, Ötenija v Imp. 

OÖ55. Ist. i Drevn. Ross., 1860, I, p. 29, note. Notons, comme une curiosite, 

qu’en 1902 encore, Gumplowicz d^rivait le serbe pronija de rallemand Frone, 

pour renforcer sa theorie de l’origine germanique des Serbes et des Croates : 

L. Gumplowicz, Chorwaci i Serbowie, Varsovie, 1902, p. 25. 

(5) Rad, I (1867). Un fragment de cet acte est imprime dans Mikloäic, 

Monumenta Serbien (1855), p. 481, 384, 
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de la pronija dans un acte d’fitienne Lazareviö pour Chilandar, 

de 1405, Majkov ne pouvait pas encore, comme il le dit, deter- 

miner exactement «quel concept de droit etait lie ä Tappellation 

de pronija ». Neanmoins, il semblerait que Majkov se füt trompe 

en declarant que l’acte d’Etienne TomaSevic eclaircissait cette 

question d’une mani^re definitive (^). 

Cependant, dejä Danicic, dans son Dictionnaire (^), avait mis 

en lumiere l’origine byzantine. Ce fait, qui avait echappe ä Maj¬ 

kov, etait connu de Tautre investigateur contemporain de la pro- 

noia, Makusev. Mais Makusev, lui non plus, dans son tres pre- 

cieux memoire sur la pronija, ne se preoccupe pas de Tinstitution 

teile qu’elle existait ä Byzance, et ne met pas la pronija Serbe 

en relatioh avec la pronoia byzantine. L’utilite du travail de 

Makusev consiste en ceci; il utilise des documents inedits des ar- 

chives de Venise, et mtoe publie certains de ces documents qui 

projettent quelque lumiere sur la diffusion de la pronija Serbe 

dans les pays voisins, slaves et albanais, sous la domination veni- 

tienne au xv®. siede. Ces documents, il est vrai, nous font connaftre 

la pronoia seulement ä la limite de son extension et seulement 

au dernier stade de son evolution; mais ils sont incontestablement 

d’un grand interet et nous nous en servirons ä la place qui leur 

revient, dans la cadre d’un expose general de Tevolution de la 

pronoia, et de sa diffusion dans la peninsule des Balkans. En tout 

cas, sur la base des materiaux qu’il a etudies, Makusev a pu asseoir 

plus solidement la these exacte, au fond, de Majkov: la pronoia- 

pronija est une possession precaire et conditionnelle. 

Stojan Novakovic, ä son tour, a consacre plus tard une etude 

speciale ä la pronija Serbe {^), Le merite de Stojan Novakovic 

consiste en ceci, qu’il avait bien compris et clairement marque 

la difference fundamentale entre pronoia et propriete patrimoniale 

(bastina), en plein accord avec Majkov et Makusev, bien que, si 

dränge que la chose paraisse, l’auteur ne semble pas avoir connu 

leurs travaux. En traitant de la pronoia byzantine, Novakovic 

part exclusivement des materiaux et des conclusions de F. I. Us- 

(1) Majkov, Pronija, 229. 

(2) Daniöic, Rjeinik iz knjizevnikh starina srpskik, II, 458, donne cette In¬ 

terpretation : npoHHH, TCQdvoia, fundus ad usufructum datus. 

(3) St. N0VAKOV16, Pronijari i Bastinci (Spahije i Gitluk-sahibije). Prilog 

k istoriji nepokretne imovine a Srhiji XIII-XIX veka, dans Glas, I (1886), 

1-102; cf. aussi St. Novakovic, Stara srpska vojska, Beograd, 1893, 67 sqq. 
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penskij, de sorte qu’au point de vue de la pronoia byzantine, son 

etude, ä juste titre renommee, n’apporte rien de neuf. 

On voil que Tinstitution de la pronija dans la Serbie medievale 

a ete etudiee, encore qu’imparfaitement, du moins mieux que la 

pronoia a Byzance m^me. Ainsi a pu naitre Tidee que nous avons 

sur la pronija en Serbie, plus de donnees precises que sur la meine 

institution ä Byzance. En fait, les materiaux byzantins sur la 

pronoia, du moins ceux dont nous disposons actuellement, sont 

incomparableinent plus riches et plus abondants, et ce sont eux 

qui doivent servir en premiere ligne, ä ecrire une etude systema- 

tique de l’evolution de Tinstitution. 

Apres Uspenskij, c’est le byzantiniste bulgare, P. Mutafciev, 

qui s'est occupe avec ie plus de soin de la pronoia ä Byzance. II 

lui a consacre un chapitre special dans son etude sur les biens 

militaires dans Tempire byzantin (^). 

A part ces quelques travaux de quelques savants slaves, dont 

deux seulement se sont occupes de la pronoia ä Byzance, nous 

n’avons guere que de breves mentions, plus ou moins occasionnelles, 

de la pronoia dans les Oeuvres des savants qui, etudiant l’histoire 

interne de Byzance ou bien celle de la Serbie, n’ont pas pu ne 

pas tourner leur attention vers ie probleme de la pronoia 0. 

Le memoire d’Uspenskij represente incontestablement pour l’epo- 

(1) P. MuTAFdiEv, VofniSki zemi i vojnici v Vizantija prez XIII-XIV y., 

Spisanie na B lg. Akademija na naukile^ 27 (1923), 37-61. 

(2) Mßme dans le pr6cieux memoire de V. G. Vasiljevskij, Materialy, et 

dans le travail si fouill6 de PANdENKo (v. bibl.) nous ne trouvons que des men¬ 

tions occasionnelles de la pronoia. Citons encore : SKASALANovid (v. bibl.), 

Heisenberg, Palaiologenzeit, 70-75 ; Stein, Untersuchungen, 9,15 sq. (v.bibl.); 

A. Vasiliev, On the question of Byz. Feudalism, Byzantion, VIII (1933), 59- 

592 ; F. DÖlger, Die Frage des Grundeigentums in Byzanz, Bulletin Inter. 

Comm. of Hist. Sciences, 5 (1933), 14; F. Dölger, Lavraurkunden, 34, 59 ; 

G. OsTROGORSKiJ, Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsgrundlagen 

des byz. Reiches, Vierteljabrschr. f. Sozial- und Wirtschaffsgesch., 22 (1929), 

139-140; G. Ostrogorskij, Agrariern Conditions, 215-217 ; I. Sokolov, Ma- 

terialy po zemellno-khozfafstvennomu byta Vizantii, Izv. Äkad. Nauk S.S.S.R., 

1931, n® 6, 705-712; Soloviev-Mosin, Grdke povelje, 486. P. Gharanis, The 

monastic properfies and the State in the Byzantine Empire, Dumbarton Oaks 

Papers, IV (1948), 87-91, 104 sq,; Id., On the social struciure and economic Or¬ 

ganisation of the Byzantine Empire in the thirteenth Century and later, By- 

zantinoslavica, 12 (1951), 97-101 et passim. 

Sur la pronija en Serbie, outre les ouvrages sp^ciaux citäs plus haut: Jms- 

Cek, Jstorija III, 66-69; T. Taranovski, Srpsko pravo^ 33-37. 
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que oü il parut, un travail d’une valeur extraordinaire. Mais il 
est comprehensible qu’avec les materiaux dont on disposait alors, 
Uspenskij ne pouvait encore donner une image exacte et complete 
du developpement de la pronoia dans Tempire byzantin (i). Mais 
il avait bien compris l’essence du Systeme de la pronoia, lorsqu’il 
le definit comme une « attribution de terres habitees et d’autres 
biens de rapport ä un noble comme recompense de Services ren- 
dus et SOUS condition d'accomplir un Service determine » (^). Et 

il ajoutait: « surtout ä titre de recompense pour des Services mili- 
taires et ä condition de continuer ä preter le Service militaire»(®). 

Mutaföiev arrive ä des conclusions opposees. Le merite incon- 

teste (et il est grand) de Mutaföiev reside en ceci qu’il a etudie un 

grand nombre de documents, qu'il a consulte (bien que non d’une 

maniere exhaustive) un materiel considerable consistant en docu¬ 

ments encore inconnus au temps de la publication de l’etude d’Us- 

penskij, et qu’en outre il a etudie avec soin des textes d’ecrivains 

byzantins qui contiennent des informations sur la pronoia. Pour 

ce qui est de ses resultats, si Ton peut appeler « resultats » des con¬ 

clusions absolument negatives, il faut dire que les recherches de 

Mutafciev sur Tessence de la pronoia ont obscurci la question 

plutöt qu’elles ne Tont eclaircie. Sa these principale est que la 

pronoia byzantine, contrairement au sentiment d’Uspenskij, n*a- 

vait aucun caractere militaire. Les Tcgovotai se donnaient aux 

militaires; mais on les donnait aussi ä des personnes qui n’a- 

vaient rien de commun avec Tarmee. D’autre part, les pro- 

prietes patrimoniales, eiles. aussi, etaient grevees de l’obligation 

du Service militaire. Il faut en conclure, selon Mutafciev, que 

la pronoia, ä Byzance, n’avait point de caractere particulierement 

militaire; si, par accident, eile vient a etre grevee d’une Obligation 

militaire, eile ne se distingue pas des autres especes de possessions 

grevees, eiles aussi, de la meme Obligation. Mutafciev reconnait, 

il est vrai, que, dans les documents serbes et venitiens, le caractere 

militaire de la pronoia saute aux yeux; mais, ä son avis, de ces 

faits on ne peut tirer aucune conclusion sur Tessence de la pronoia 

(1) Dans ses travaux ulterieurs, Uspenskij, malheureusement, n'est plus 

revenu sur la question de la pronoia, et n'y a pas touche möme dans le m6- 

moire Socialnaja evoljucija i feodalizacija v Vizantii, Annaly^ 2 (1923), 95-104. 

(2) Uspenskij, Pronija, 1. 

(3) Uspenskij, pronija, 32. 
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byzantine : car la pronoia a pu, chez les Slaves du Sud, prendre une 

importance qu’elle n’avait jamais eue ä Byzance. 

Comme nous le verrons, cette conception est tout a fait fausse. 

II est exact, toutefois, que les TtQÖvotai n’etaient pas donnees ex- 

clusivement a des militaires, et que les biens patrimoniaux etaient 

greves, eux aussi, de certaines obligations militaires — et non seule- 

ment les proprietes privees, mais encore les biens des monasteres. 

Mais, par exemple, dans la Russie medievale aussi, des pomestija 

etaient octroyees en recompense, non seulement de Services mili¬ 

taires, mais encore d’autres especes de Service public. Et le Service 

militaire n’etait pas Supporte exclusivement par les pomestija : 

il etait du egalement par les votciny. Et cependant, personne n*a 

nie la signification militaire du Systeme du pomestie russe. 

Au surplus, le Service arme de la pronoia ne signifie pas toujours 

le Service militaire personnel du pronoiaire. Mais le fait que tel 

ou tel pronoiaire n’etait pas un Soldat ne prouve nuliement que 

sa pronoia ne füt pas grevee de l’obligation de pr^ter le Service 

militaire. Au contraire, Tappartenance ä l’armee de la gründe 

majorite des pronoiaires byzantins parle clairement en faveur de 

la signification militaire de la pronoia. D’autre part, le fait que 

les proprietes hereditaires, entre autres obligations, etaient gre- 

vees aussi de l’obligation du Service militaire, ne veut pas dire 

qu’elles pretaient le Service militaire dans la meme mesure que les 

TtQÖvoiai, On ne saurait comprendre comment la pronoia, dans 

rfitat Serbe, oü eile a penetre, venant de Byzance, et se manifes- 

tant d’abord dans les territoires conquis par les Serbes sur By¬ 

zance — comment la pronoia, dans ces conditions, peut avoir 

des le debut un caract^re militaire, si la pronoia a Byzance ne l’avait 

pas dejä. 

L’erreur principale de Mutaföiev est la suivante. II a perdu de 

vue que tout phenomene historique, au cours du temps, evolue 

et Change d’aspect. Et il ne s’est pas rendu compte de la Chrono¬ 

logie des donnees diverses fournies par les sources; il a voulu 

comprendre le Systeme de la pronoia qui, ä Byzance, exista pen- 

dant quatre si^cles, dans une definition globale. Mais quand 

on veut reduire en formules generales la variete des faits histori- 

ques, inevitablement on les vide de leur contenu concret. En 

somme, Mutaföiev parle beaucoup de ce que la pronoia... n’etait pas, 

mais il a fort peu de chose ä dire de ce qu’elle etait, et il ne nous 

explique pas pourquoi eile a joue un röle Capital dans Tevolution 



LA PRONOIA 443 

interne de Tempire byzantin, du milieu du xi® siede jusqu’ä la fin 

de cet empire (^). 

Cependant, si nous disposons chronologiquement les materiaux 

de nos sources, comme on doit le faire dans toute investigation 

historique, nous y trouverons fadlement que les donnees d’apres 

lesquelles la pronoia n'a pas de caractere militaire se referent 

surtout au premier stade de son developpement. Dans la pre- 

miere — et tres breve — periode de son evolution, la pronoia, 

certes, n’avait pas de signification militaire, mais eile acquit cette 

signtfication des le temps des Comnenes — et depuis Tobligation 

de Service militaire, incontestablement, est restee une particularite 

caracteristique et essentielle du Systeme de la pronoia. 

Dans le present memoire, nous examinerons d’abord en detail 

l’histoire de la pronoia ä Byzance, en partant des donnees des 

sources byzantines, car, avant tout, il corivient d’eclaircir la ques- 

tion de Texistence de la pronoia ä Byzance meme, c’est-ä-dire 

en son pays d’origine. C’est ce qu’avait tres bien dit Uspenskij : 

la pronoia doit etre etudiee surtout d’apres les sources byzan¬ 

tines (^). C’est seulement apres cela que nous aborderons Thistoire 

de la pronoia dans l’fitat serbe medieval et que, dans la mesure 

oü l’etat des sources le permettra, nous suivrons l’evolution de la 

pronoia-proni/a en Serbie, en Macedoine et dans la Zeta. 

ChAPITRE PREMIER 

npOVOiai ET BIENS MILITAIRES 

Comme on le sait, le mot grec noovoia veut dire soin, souci, puis 

smüeillance, controle, administration, au sens religieux, Providencey 

mais aussi prevoyance (cf. prevoir et pourvoir). Quant au sens 

technique, il vient du fait que le pouvoir imperial donnait ä des 

personnes determinees des terres et d’autres biens a administrer 

(ces personnes etant chargees de pourvoir ä leur administration): 

sig ngovotav, xarä Äöyov ugovoLag... De lä vient qu’on s’habitua 

ä appeler elliptiquement nqovoia le bien a administrer. 

(1) Aussi ne puis-je me rallier a Tavis de Fr. Dölger, B^z, Zeitschrift, XXVI 

(1926), 102-113, qui, dans sa recension tres riche et tres instructive du livre de 

Mutafdiev, dit que le chapitre sur la pronoia est le mieux reussi de cet ouvrage. 

(2) Uspenskij, Pronija, 4. 
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Dans de nombreux cas, pour de tels biens, on emploie aussi le 

mot oixovofjiia ; aussi olnovojuia et TZQÖvoia sont-ils souvent des 

termes synonymes. En ce qui concerne le detenteur de la ngovoia 

dans les sources slaves du moyen äge, il s’appelle regulierement 

pronijar; de m^me en latin et en Italien, les documents rediges 

en ces langues parlent de proniarias ou de proniario, tandis que, 

dans les sources byzantines, le mot Ttgovoidgiog est peu frequent, 

et, en general, employe non officiellement. Le nom officiel du de¬ 

tenteur d’une pronoia ä Byzance est argarid>rrjg. II suffit de 

constater ce fait, pour lever tous les doutes sur le caractere mili- 

taire de la pronoia byzantine. 

Comme dans les sources byzantines, les detenteurs de ngovoim 

s’appellent stratiotes, exactement comme les proprietaires de biens 

militaires ou stratiotiques de la periode precedente, il se fait que 

les savants n’ont pas toujours reconnu la difference essentielle 

entre la pronoia, d’origine relativement recente, et les biens mili¬ 

taires constitues des la naissance du regime des themes, au haut 

moyen äge 0. Cependant la difference entre le pronoiaire et le 

stratiote de Tancien type non seulement est gründe, mais encore 

est tres importante pour Tintelligence du developpement historique 

et social de l’empire byzantin. Aussi devons-nous nous arreter un 

instant au systtoe des biens militaires, pour bien marquer la diffe¬ 

rence qui existe entre le Systeme des anciens biens militaires et 

celui de la pronoia propre aux derniers temps de Byzance. Car, 

pour preciser la nature de la pronoia comme phenomene socialo- 

historique, il faut avant tout que nous la placions dans le cadre 

de Tevolution socialo-historique de Tempire byzantin, et que nous 

lui assignions la place qui lui revient dans ce developpement. 

Nous ne pouvons pas toutefois donner ici une caracteristique 

detail lee du Systeme des biens militaires 0. Il Importe seulement 

(1) Nous voyons pareille confusion de la pronoia et des biens militaires 

chez NovakovK?, PronijaTU et JireCek, Istorija^ III, 66 sqq., de m^me que 

chez Heisenberg, Palaiologenzeit. Cette erreur a dejä ete signal^e, dans 

sa critique des conceptions de Novakovid et de Jireiek, par Taranovski, 

Srpsko pravo, 34 sqq., qui a marquö tres clairement la difference entre pro¬ 

noia et bien miltaire. Cette difference essentielle a ete egalement soulignee 

dans mes travaux cites plus haut, ainsi que dans les exceUentes Untersuchun¬ 

gen d'E. Stein. 

( ) Cf. Vasiljevskij, Materialpy Trudg^ IV, 230 sqq.; SKASALANOvie, 

Gosudarstüo i cerkovl, 300 sqq.; Uspenskij, Voennoe ustrojstuo Vizantijskoj 

Jmperii^ Izvestifa de 1’Institut archeologique russe de Constantinople, t. YI 
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a notre propos de retracer ä grands traits Thistoire de Tevolution 

des biens militaires et de souligner ses particularites, celles qui 

font que ce Systeme se distingue fondamentalement du Systeme 

de la propriete pronoiaire. Gomme on le sait, dejä dans Tempire 

romain, on donnait, dans les regions frontieres, des biens aux sol- 

dats qui devaient defendre ces frontieres. Ce Systeme du Service 

militaire ä la frontiere, dont la base economique etait constituee 

par les proprietes terriennes des soldats garde-frontieres resta en 

vigueur ä Byzance, ou les limitanei romains re^urent le nom grec 

d’akrites. 

Par la creation du regime des themes au vii® siede, les militaires 

se voient attribuer des possessions dans tous les themes, c'est-ä- 

dire sur tont le territoire qui restait ä Tempire et qui se trouvait 

SOUS son administration directe. De cette maniere, Torganisation 

militaire du Bas-Empire romain, dont les troupes mercenaires con- 

stituaient la base principale, est remplacee par un ordre nouveau 

dont le noyau est compose de soldats habitant les themes byzan- 

tins. Le deficit demographique, une des principales causes de la 

crise, non seulement du Systeme militaire, mais encore de tout le 

Systeme economique et politique de Tempire romain-byzantin, fut 

comble par Tafflux de masses enormes de Slaves qui, penetrant 

en terre d^Empire, avaient rajeuni, pour ainsi dire, Torganisme 

vieilli de Tempire romano-byzantin et avaient insuffle une vie 

nouvelle ä la vie militaire comme ä Torganisation economique de 

TEmpire. Non seulement dans la peninsule des Balkans, qui, en 

majeure partie, s’etait transformee en un territoire purement slave, 

mais en Asie Mineure, depuis le vii® siede, pendrent des Slaves 

que l’empire byzantin y avait installes, soit comme argari^raif 

soit comme paysans. Le phenomene d’une large couche de paysans 

libres ä Byzance, qui se developpe parallelement ä la classe des 

stratiotes habitants des themes, est la principale expression de cette 

profonde renovation Interieure qu’a suhie Byzance depuis le vii® 

si^cle, ä la suite de reformes de structure, comme ä la suite de 

la pression des forces de rimmigration slave. 

La resistance extraordinaire et la force toujours plus grande de 

Tempire byzantin depuis le vii® jusqu’au debut du xi® siede, s’ex- 

pliquent par le renforcementderfitat,dont la puissance economique 

(1900), 199 sqq. ; G. Ostrogorsku, Affrarian Conditions, 196 sq., 204 sq.; 

Geschichte, 57 sq., 131 sq. 
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et financiere se fondait principalement sur la petite propriete des 

paysans’ libres et la force armee des stratiotes. En fait, le stra- 

tiote qui possede sa parcelle de terre n’est rien d’autre qu’un 

paysan tenu au Service militaire. Comme le paysan, de meme 

le stratiote travaille lui-meme sa terre, avec les membres de sa 

famille. II est beaucoup moins accable d'impöts que le paysan, 

et regoit meme une petite solde, mais en revanche il doit, ä Tap- 

pel, se rendre ä l’armee avec son cheval et ses armes, 

Ainsi, la vie du stratiote est essentiellement la meme que celle 

du paysan et souvent stratiotes et paysans appartiennent ä une 

seule et möme communaute paysanne. Les biens qui appartiennent 

aux stratiotes comme bases de leur existence materielle et qui 

leur rendent possible Taccomplissement de leurs devoirs militaires, 

correspondent par leur etendue et par leur valeur, plus ou moins, 

aux parcelles des paysans riches ou moyennement aises, D’apres 

une novelle de Constantin Porphyrogenete, la valeur moyenne des 

biens d’un stratiote cavalier et des marins des themes du littoral 

greves de Fobligation de construire et de greer leurs navires devait 

comporter un revenu de 4 iivres d’or, tandis que la valeur des biens 

des marins de la flotte de guerre, qui touchaient une solde, etait 

de 2 Iivres d’or (^). II y a des raisons pour considerer le revenu 

annuel normal d’un bien militaire comme etant de lS,5nomismata (^). 

D’apres les Basiliques (®), les stratiotes ont pour heritier leur 

(1) Zepos, Jus graeco-romanunif I, 222 sq.; Dölger, Regesteny 673. 

(2) Cf. le r^cit bien connu de Theophane sur les mesures fiscales de l'em- 

pereur Nic4phore I (Theophane, 486), oü il est dit, entre autres, que Nic6- 

phore obligeait les pauvres eux-mßmes ä prßter le service militaire, et que 

ces pauvres devaient €tre ^quipes et armds par les autres membres de la com- 

munaut^ paysanne qui, ä cet effet, payaient 18,5 nomismata (Sevrigav avv rav- 

Tf} xd^caxTiVf TtQoaera^a argare^eadat TtrmxovQ Hat nagä 

Td)v 6ftox<bgmVt Ttagixovxaz nai dvd SHTCDxalösHa i^fi{aovg vofitajLtdrmv 

T/p Hai äXXfjXsyydcog rä Sqfidaia), 
(3) Basiliques, V, p. 190 (€d. Heimbach). On trouve la möme chose sous 

une forme abr^göe dans la Synopsis Bas,, IV, cap. xxi, et HARMfiNOPOtmos, 

182, cap. XII. Chose 6tonnante, MuTAFdiEv, VofinSki Zemi, 20 sqq., estime 

que les stipulations des Basiliques et de la Synopsis (x® si^cle) se rSf^rent, 

non aux soldats, mais aux mercenaires, bien qu*on ne puisse comprendre de 

queUe succession il puisse ^tre question dans le cas de mercenaires, forc^ment 

instables; en revanche, Mutaf diev rapporte aux stratiotes le texte d’Harmöno- 

poulos (xiv« si^cle), sans remarquer que celni-ci r6p6te litt^ralement le texte 

de la Synopsis, (Il faut rappeier qu’Harm^nopoulos ne peut pas sans r^erves 

dtre consid^rö comme une source pour le xiv« si^cle, car son oeuvre est une 
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fils aine, qui, avec le bien paternel, assume l’obligation du Service 

militaire, tandis que les autres fils se fondent dans la masse pay- 

sanne ou bien acquierent de nouveaux biens militaires. De la 

novelle, citee plus haut, de Constantin VII il resulte que les stra- 

tiotes avaient le droit de transmettre leur bien en heritage, avec 

leur Obligation militaire, «en ligne ascendante, descendante ou 

collaterale, a leurs descendants legitimes ou naturels, et m4me a 

des heritiers etrangers ä la famille comme ä la classe militaire » (i), 

en d’autres termes, ä tous les heritiers que les lois envisagent, 

meme — et la chose est vraiment extraordinaire — a des non- 

militaires, qui, sans doute, du fait de leur appel ä la succession, 

heritent des obligations militaires du arQaxKaxrjq, En revanche, 

la novelle interdit formellement aux axqaxtöSxai de prendre comme 

heritiers les hauts fonctionnaires ou dignitaires {a^icofjtaxixovQ). 

Pareillement, ä Foccasion de la vente de biens militaires, on releve 

que Tachat de ces biens n’etait pas permis aux personnages consi- 

derables, aux nobles, aux dignitaires et aux institutions ecclesias- 

tiques, comme en general a tous les « puissants», c*est-ä-dire tous 

les degres de la hierarchie jusqu’aux axoXdqioi, c’est-ä-dire les 

grades inferieurs des regiments de la garde. 

Ainsi, les membres de la classe superieure ne peuvent etre pro- 

prietaires de biens militaires. Comme dans la novelle citee plus 

haut de Constantin VII, de meme, dans toutes les dernieres mani- 

festations legislatives du x® siede, en faveur de la petite propriete 

— paysanne et militaire — contre les empidements des grands 

proprietaires feodaux, les villageois et les stratiotes sont comptes 

dans la classe des «pauvres» et s’opposent clairement ä la categorie 

des « puissantsEn fait, au point de vue social et economique. 

Compilation qui souvent ne refl^te pas les r6alit6s historiques de son temps). 

Cette th^orie, dont le caractfere errone fut releve dans sa critique par Dölger 

(B. Z., XXVI, 1926, p. 109 sqq.), repose sur Tid^e absolument inexacte que 

les biens stratiotiques ne sont n6s qu'au x« sifecle. 

(1) Jus.y I, 223 : Sire xariSvTSQ slev nqdg oijq naQansfinovrai sire ävi6v~ 

rsQ sirs ß« nXayiov ... yvi^aioi fj <pvaixoi fj e^oyrtxoi Ttayavoi xXr^Qovofioi. 

Cette derni^re expression est traduite inexactement par Dölger, Regesten^ 673, 

par « ausländische Erben Ilayavög a ici son sens primitif, rushcus «paysan». 

[M. Ostrogorskij a raison de critiquer la traduction de M. Dölger. Mais il a 

tort de rendre par rusticus. ^E^oyrixdg, lat. extraneus, est attest4 dans le sens 

d'6tranger ä la famiUe par la novelle XXII (20, 2) de Justinien, oü il est 

question d*h6ritiers n'appartenant pas ä la famille. Mais quant ä nayavoQy il 

est Evident que le mot signifie ici « civil», par Opposition ä argarifhxr^g H. G.] 
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il n’y a entre paysans et stratiotes aucune difference essentielle. 

Leur sort fut exactement pareil. 

A partir du x® siede, stratiotes et paysans etaient menaces d’un 

peril commun. Les grands proprietaires, dont la puissance eco- 

nomique s’accroissait rapidement, s’effor^aient de mettre la main 

sur les biens militaires et de transformer leurs possesseurs en serfs- 

Ttaooi-Koi. L’autorite impdiale essayait d’enrayer ce processus et 

de ddendre les biens des paysans et des stratiotes, dont Taffaiblis- 

sement sapait les fondements de la puissance militaire et econo- 

mique de l’fitat. 

Cependant, dans la lutte longue et acharnee entre le pouvoir 

central et Taristocratie feodale des grands proprietaires 0, celle-ci 

finalement triompha. Dejä Nicephore Phocas, le representant ty- 

pique de la noblesse d’Asie Mineure, voulut priver la paysanneric 

des Privileges que lui avait assures la legislation precedente; 

au m^me moment, Nicephore Phocas s’effor^ait d’elever la valeur 

des biens militaires de 4 ä 12 livres d’or, et par lä meme d’enlever 

aux stratiotes leur assiette paysanne productive (2). Basile II (976- 

1025) reprit et renouvela, il est vrai, la lutte pour la petite pro- 

pride terrienne et la mena avec une extreme cnergie, mais il fut 

le dernier souverain byzantin qui s’opposa aux appdits politiques 

et economiques de Taristocratie feodale. Ses faibles successeurs 

capituldent sous la pression de celle-ci et Ton vit commencer un 

processus de croissance rapide et irresistible de la grande propriete 

foncide, et en meme temps de decadence rapide de la petite pro- 

pride paysanne et militaire, un processus de feodalisation rapide 

de TEmpire ä la suite duquel, au xi® siede, change compidement 

la structure socialo-economique de FEmpire byzantin. Il n*y a 

point de doute que ce processus ait ete la cause principale de la 

decadence interieure de TEmpire byzantin qui aboutit fatalement 

ä sa destruction totale. 

Un des principaux facteurs de la feodalisation de Ffitat byzan- 

(1) L'histoire de cette lutte, qui repr6sente le moment et le facteur les plus 

importants — et m@me d^cisifs — dans r^volution sociale et ^conomique de 

Byzance, est admirablement faite dans l'dude classique de Yasiljevskij, 

Materialy, Trudy IV, 250 sqq.; cf. aussi Ostrogorskij, Agrarian Conditions, 

204 sqq. 

(2) Le sens social de cette mesure de Nicephore Phocas a bien 616 senti d6jä 

par C. Neumann, Die Weltstellung des byz, Reiches vor den Kreuzzugen, Leip¬ 

zig, 1894, 56. 
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tin fut, precisement, la pronoia. II est vrai, les stratiotes et les 

biens militaires ne disparurent pas completement. Ils continuent 

ä exister a Tepoque byzantine tardive, comme existent les paysans 

libres (^). Mais, en comparaison de l’epoque precedente, leur nombre 

et leur importance sont nuls, et les stratiotes ne sont plus le noyau 

des forces militaires de Tempire comme ils Tont ete du vii® siede 

au debut du xi®, au temps de la splendeur militaire, de Byzance 

Tandis que, dans l’economie agraire, domine la grande propriete 

fonciere, les petits proprietaires de terres militaires, ou stratiotes, 

ont cesse de former, dans TEmpire byzantin des derniers siecles, 

la base des forces armees de cet empire : ce sont les mercenaires 

etrangers qui constituent cette base et, ä cöte d’eux, depuis l’epoque 

des Comnenes, les grands-propridaires-pronoiaires. Les pronoi'aires 

remplacent, au moins dans iine certaine mesure, les stratiotes de 

l’epoque anterieure. Le Systeme de la pronoia, dans la Byzance 

des derniers siecles, succede a l’effondrement du cadre et de la 

classe des stratiotes et est une consequence de cet effondrement. 

Ainsi s’explique que, dans les sources byzantines, les pronoiaires 

s’appellent habituellement stratiotes, exactement comme s’appe- 

laient les militaires proprietaires de petits domaines paysans. Et, 

d’autre part, l’appellation de pronoia, entree dans l’usage pour 

designer de grandes proprietes grevees de Tobligation du Service 

militaire, s’emploie parfois aussi ä propos des parcelles des der¬ 

niers stratiotes de Tancien type. 

A la difference des biens militaires de la pmode anterieure qui, 

comme nous l’avons dejä vu, faisaient Tobjet d’une succession 

hereditaire libre et sans restriction, la pronoia, du moins au debut, 

etait une possession personnelle, d’ordinaire viagere, qui se donnait 

ä des conditions determinees, pour les merites personnels du pro- 

noiaire, et qui ne pouvait ^tre ni alienee, ni transmise successorale- 

ment. Ainsi, dans le Systeme de la pronoia, s’exprime plus forte¬ 

ment le principe de possession ä titre conditionnel. Mais la diffe- 

(1) Nous trouvons encore des paysans libres dans des actes du xiv® si^cle 

Cela a mis en relief, d6jä, par F. I. Uspenskij, K istorii kresijanskogo 

zemlevladenija v VizantUt 2.M.N.P., 225 (1883), p, 30 sq., 301 sq. 

(2) M. MutafÖiev, dans ses Vojniäki zemi, poursuit Thistoire des cnQart&rai 

jusqu^au milieu du xiv® sidde, ^poque oü, d*apr6s lui, ils disparaissent. Au sur- 

plus, il faut noter que MutafÖiev rapporte aux aTQanmrai plus d’un texte 

qui, en realit^, parle de pronoiaires, et cela ä Tappui de sa th^orie 'selon la- 

quelle la pronoia n'a jamais eu de caractfere militaire. 

Byzantion XXIl. — 29. 
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rence fopdamentale entre les biens militaires et les TCQovoiat 

ne consistait pas dans la difference de leurs Statuts juridiques, 

d’autant plus, comme nous le verrons, qu’avec le temps, les nqovoiai 

se transforment de plus en plus souvent en possessions hereditaires. 

La difference essentielle entre pronoi'aires et soldats du type 

ancien reside dans Topposition de leurs natures sociales et econo- 

miques, comme nous avons täche de le montrer dans Texpose pre- 

cedent. 

Les pronoiaires et les stratiotes representaient deux milieux so- 

ciaux differents. Tandis que les stratiotes de l’ancien type appar- 

tenaient ä la classe de la paysannerie libre, et comme paysans, 

travaillaient eux-memes la terre, les pronoiaires appartenaient ä 

la classe de Taristocratie feodale. Ce sont les nobles et les grands. 

proprietaires pour lesquels travaillent des serfs pareques, depen- 

dant d’eux, et qui cultivent leur terre. Ce sont les puissants (dv~ 

varoi) que la legislation byzantine du x® siede oppose si claire- 

ment aux paysans et aux soldats, et contre lesquels eile a tente 

opiniätrement, mais en somme vainement, de ddendre les terres 

des paysans et des militaires. 

Au X® siede, ces övvarot aspiraient ä Thegemonie economique 

et politique. Au siede suivant, ayant brise Topposition du pouvoir 

central, ils ont obtenu cette hegemonie, et Tont transformee en 

instrument de leurs inter^ts de classe. Apres une longue lutte 

entre les courants rivaux de Taristocratie victorieuse, lutte qui 

constitue le contenu principal de i’histoire du second et du troi- 

sieme quart du xi® siede, arrive au pouvoir, avec la dynastie des 

Comnenes, Taristocratie militaire. C’est de son sein que viennent 

les grands proprietaires militaires, c*est-ä-dire les pronoiaires. 

La ressemblance entre les biens militaires et la pronoia etait 

seulement apparente. L’essence des deux concepts et leur röle 

historique daient absolument differents et meme opposes. Les 

proprietes militaires formaient la base essentielle des forces de 

l’Empire byzantin. Les nqovoiai ont ete Tun des dements de sa 

decadence 0. 

(1) II faut dire que la conclusion d^Uspenskij n^est point exacte. Il dit 

dans sa Pronija^ 30 ; «La pronoia doit ötre envisag^e comme un contre-poids 

au Systeme qui mena?ait d’engloutir la petite propri^t^ et qui se manifeste 

d*une maniere si mena^ante dans les actes du x® et du xi® si^de ». Au contraire, 

la pronoia fut l’une des manUestations les plus claires de cet ordre qui non 
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Ghapitre II 

npövoiai et XapuTTiKia 

En depit de la similitude de leurs fonctions essentielles, les tiqo- 

voiat et les biens militaires representaient donc deux categories 

socialo-historiques non seulement differentes, mais meme opposees. 

Au contraire, les laqtaxiKia nous offrent une categorie socialo- 

historique semblable ä la pronoia, Cependant, les ^aqtaxima 

n’avaient pas ces fonctions de droit public qui etaient caracteris- 

tiques de la pronoia et des biens militaires. Comme on sait, le 

Systeme charisticaire consiste dans l’attribution, par la voie de la 

lettre de donation xaQiGXLHf}(;)^ de monasteres et de biens 

monastiques ä des personnalites spirituelles et sprtout ä des laiques. 

Comme tuteur du monastere qui lui est devolu, le charisticaire 

veillait ä sa prosperite economique et, en meme temps, jouissait 

de ses revenus. De telles donations emanaient avant tout, ä Fori- 

gine, des puissances ecclesiastiques; plus tard, et cela dans une 

mesure toujours plus large, le pouvoir imperial lui-meme y pro- 

ceda en s’inspirant non tant de Finteret des monasteres que du 

desir de recompenser les hommes qui s’etaient distingues ä son 

Service. Les jiaqiaxmia representaient une source de revenus que 

convoitaient, bien entendu, les representants de Faristocratie by- 

zantine, qui reclamaient et mendiaient de telles donations. Le cas 

n’etait pas rare d’un meme personnage tenant sur la base d’un 

XaqtaxiHtov plusieurs monasteres. Ainsi, par exemple, Psellos avait 

au moins cinq laqtaxima dans diverses regions de Fempire O. 

seulement mena^ait d^engloutir la petite propri6t6, mais qui Pengloutit effec- 

tivement. Beaucoup plus juste est la remarque de Skabalanoviö, Gomdarsivo 

i Ctrkovl, 266 : « Le Systeme de la pronoia repr^sentait le danger le plus grand 

pour la paysannerie, sa libert^ et sa prosperite. La donation en pronoia de 

terxes mena^ait directement la communaute rurale. Les paysans libres tom- 

b^rent dans la ddpendance des pronoiaires auxquels ils devaient payer des 

taxes et fournir des corv6es; ä tous les points de vue, ils se rapproch^rent des 

paräques et Jeur Situation incontestablement empira (tout cela est parfaite- 

ment exact, seulement, au lieu de «ils se rapproch^rent des paräques», il au- 

rait fallu dire : «ils devinrent des par^ques »). Les nQÖvoiai 6taient dangereuses 

pour la communaute paysanne et pour les paysans, ne füt-ce que parce que 

gräce ä eiles, s^accrurent et le nombre des nobles et leur force Economique». 

(1) Cf. SkabälanoviÖ, Gosudarstvo i cerkouU 259. 
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II n'est pas utile que nous enfcrions dans une etude detaillee du 

Systeme charisticaire (i). Ce systtoe nous Interesse, mais seule- 

ment dans la mesure oii il peut contribuer ä eclairer la question 

de Torigine et de l’essence du Systeme de la pronoia. Ce que nous 

en avons dit suffit ä faire ressortir les poinfcs essentiels de rassem- 

blance et de difference entre pronoia et L’une et 

rautre espece de possessions prend naissance par une donation. 

Obtenant une donation, les pronoiaires et le charisticaire deviennent 

administrateurs du bien donne. L’appellation de ;^a^«<TT/A:tor 

evoque l’acte meme de donation, tandis que Tappellation de la 

TtQovoia se refere a son but. Mais comme la fonction administra¬ 

tive est caracteristique aussi des charisticaires, parfois, ä leur ad- 

ministration s’applique ie terme de TtQovoia dans son sens le plus 

general; et les charisticaires eux-memes, outre leur appellation 

habituelle de xaqcaxtxdQioQi (pqovriar'^g, imxovqoQy S(poQog, s’ap- 

pellent parfois TtQovofjtijg 0. Soit dit en passant, cette derniere 

appellation n’est nulle part appliquee aux pronoiaires (^) et conune 

nous Tavons dejä indique (voyez plus haut, p. 402), Texpression 

meme de nqovoidqiog est employee ä propos des pronoiaires by- 

zantins tres rarement et en general non officiellement. 

Comme les pronoiaires, de m^me les charisticaires appartenaient 

a la classe superieure de la societe feodale. Comme la pronoia, le 

XaqiGXLXiov est un phenom^ne caracteristique de l’ordre feodal, 

pareil au henejicium Occidental. Ni la donation ä titre de pronoia, 

ni la donation a titre de xaqiaxtKLov ne creait de droit de propriete 

sur le bien attribue, mais conf^rait seulement un droit d’usage 

precaire et conditionnel. II est vrai, pour les biens monastiques 

(1) La Utt^rature sur le sysUme charisticaire n’est pas aussi indigente que 

ceUe qui concerne la pronoia. Le travail Capital (paru dans les Izvestija 

der Inst, russe de Cple V, 1902, pp. 1-32) d’Uspenskij oü sont enregistr6s les 

principaux documents et sources est le suivant: Uspenskij, Mnenija i pos- 

tanovlenija, Consulter aussi Vasiwevskij, Materialy^ Journal du M, de VI, P., 

202, pp. 400 sq.; Skabalanovic, Gosudarstvo i Cerkovi, 253-262 ; W. Nissen, 

Die Diataxis des Michael Attaleiates von 1077, Jena 1894, 233 sq. ; F. Chalan- 

DoN, Essai sur le r^gne d’Alexis J®' Comn^ne, Paris, 1900, xxviii sq., 283 sq. ; 

Xanalatos, Beiträge^ 32 sqq. ; N. Suvorov, Viz. Vrem., 12 (1906), 225 sqq. 

(2) Decision du concile de 1027, cit6e dans les decisions conciliaires de 1071 : 

Uspenskij, Mnenija i postanovlenija, 19. 

(3) Gharanis, Monastic properties^ 87, se trompe en affirmant que tzqq- 

vorjrj]Q 6tait le v^ritable nom des pronoiaires byzantins. 
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attribues aux charisticaires, on dit souvent qu*ils se conferent en 

present Ötä Öco^eäg ou >carä ÖcoQedv, dcogsaarixtog, dcogeaariH^ Ad- 

ycp, et quant aux biens charisticaires ils s'appellent souvent ScogsaL 

Cependant, la decision du Concile de Constantinople de 1163 declare 

expressement que cette donation de biens, en fait, n’est pas effectuee 

ä titre de present, mais ä titre de location, ov öcogeaarixöjg ... äXXä 

ßtadcorixojg. Comme nous le verrons, les Byzantins mettaient 

la pronoi’a elie-meme en rapport avec des contrats de bail et de 

fermage. On comprend qu’il y a ici confusion faite entre deux 

conceptions tout ä fait differentes, car ni le xagioriKCOv, ni, encore 

moins, la pronoi'a, ne peuvent etre identifies avec une location ou 

un fermage, formule de droit prive dont decoulent des obligations 

d’une nature exclusivement economique et financiere ; mais la dite 

confusion est tres caracteristique, car eile montre clairement que les 

Byzantins eux-memes se rendaient tres bien compte du caractere 

temporaire et conditionnel de la possession du charisticaire et du 

pronoiaire, bien qu’ils ne fussent pas capables de le definir exac- 

tement, de le traduire en termes de droit. 

En depit de leur ressemblance, le xagiarimov et la pronoia 

representent deux institutions completement differentes. La diffe- 

rence consiste non point en ce que Ton donne comme xagiarlxiov, 

des biens d’eglise, et comme pronoia, surtout des terres d’fitat, 

mais dans le fait que les ne pouvaient naturellement 

preter, ni le Service militaire, ni aucune espece de Service de droit 

public, tandis que ces Services pouvaient etre rendus par les ngövotat, 

lesquelles en consequence prirent dans la vie de l’fitat byzantin 

une place beaucoup plus considerable que les 0. Mais, 

(1) UsKPENSKU, Mnenija i postanovlenija^ 34-35. 

(2) Skabalanoviö, Gosudarstvo i cerkovlj 262, considere ä tort que le Sys¬ 

teme des charisticaires supplanta celui des pronoi'aires, et que nous avons 

moins de donnees sur les pronoiai que sur les charistikia, Ce qui est exact, c'est 

que sur le Systeme des charisticaires nous avons dans les d^cisions des conciles 

constantinopolitains du xi® et du xii® si^cle et dans une s6rie d’homelies con- 

sacrees ä cette question un maleriel aussi riche que facilement accessible, 

tandis que pour le Systeme des pronoi’aires nous n’avons que des donnees occa- 

sionnelles 6parses et lä: la consequence est que le systfeme des 

est beaucoup mieux 6tudi6 que celui de la ngovoia . Cependant, en parcou- 

rant les donn6es des actes et historiens byzantins, chacun peut se convaincre 

facilement que le Systeme de la pronoia a joue un bien plus grand röle que 

le Systeme charisticaire, et il serait fort etonnaut qu’il en füt autrement. 
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comme nous le verrons, ce n'est qu’avec le temps que les nqovotai 

elles-mtoes acquirent une importance militaire. C’est pourquoi, 

dans la premiere phase de son evolution, la pronoia ressemble 

beaucoup au y^aqiaximov^ 

Chapitre III 

Phase initiale du Systeme de la pronoia, 

au temps de la predominance 

de l’aristocratie des hauts ionctionuaires civils 

La pronoia est mentionnee pour la premiere fois au milieu du 

XI® siede, ä propos d’une personnalite celebre, celle du fameux 

Constantin Lichoudes {Jixxivaxavxivoq Aetxoidtjg) qui fut premier 

ministre au. temps de Constantin IX Monomaque (1042-1055) et 

d’Isaac Comnene (1057-1059) et qui devint, apres la deposition de 

Michel Cerulaire, patriarche de Constantinople. Constantin IX 

Monomaque lui donna en pronoia les Manganes, et accompagna 

cette donation d’un acte dlmmunite: nal xrjv xwv Mayydvcov 

äveSexo nqovoiav xal xä neql xrjg iXevdaqcag avx^v iveniaxev- 

aev Syyqa<pa (^). 

Comme on le sait, les epigones de la dynastie macedonienne se 

montrerent fort genereux dans Toctroi de dons et de biens; les 

biens d’fitat daient distribues ä droite et ä gauche, avant Tave- 

nement au pouvoir d’Isaac Comnene. L’empereur Isaac s’efforga 

de recuperer les terres domaniales que ses predecesseurs avaient 

ainsi dilapidees. II s’efforga, en particulier, d’obtenir que füt resti- 

tuee ä rfitat la propriete des Manganes, donnee ä Lichoudes, et, ä 

cette fin, il alla jusqu’ä recourir ä la pression, presque au chan- 

tage, 

II fit savoir ä Lichoudes, dejä elu patriarche, qu*il ne permettrait 

pas son intronisation avant qu’il ne lui eüt retourne les documents 

(les droits, xä dixauo/iaxa) relatifs ä la possession des Manganes. 

Lichoudes se soumit, remit ä TEmpereur les documents que celui 

reclamait, et devint patriarche (^). 

(1) ZoNARAS, III, 670, 79. Cf. SKYLiTzfes, II, 645, 1-3: xai xrjg twv May- 
ydvcov üZQovoiag xal xmv dixaico/ndrcov <ptjXai nagd rov eigij/iih'ov ßaai- 

Xemg xartaXeiqßeig. 

(2) SKYLiTZfes, II, 645, 3-13 ; Zonabas, III, 670, 9 - 671, 4. 
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Au Premier abord, on pourrait penser que, dans les textes cites, 

le mot pronola n’a pas encore de valeur terminologique speciale, 

et veut dire « sollicitude « soin % « eure » au sens general du mot, 

surtout chez Skylitzes qui de plus, quelques lignes plus bas, indubi- 

tablement, et cela deux fois, emploie ce mot dans Tacception la 

plus generale, en disant que Lichoudes, comme patriarche, s’est 

montre plein de sollicitude {TtQovorjrtxög), non seulement pour 

Teglise, mais encore, en general, pour toutes les affaires de Sorte 

que rien n’est reste etranger a sa sollicitude (rfjg avrov ngovolag) O. 

Cependant, si Ton regarde de plus pres les textes de Skylitzes et 

de Zonaras (Zonaras, evidemment, depend du recit de Skylitzes, 

mais ii a su le styliser plus adroitement, en se servant, peut-etre, 

d’une autre source non conservee), il devient clair que les Manganes 

n’ont pas ete seulement confies ä la sollicitude de Lichoudes, 

mais que la possession de ce riche domaine avait ete cedee par 

rfitat ä ce grand personnage. 

Lichoudes obtient un present de Tempereur Gonstantin Mono- 

maque, et avec ce present des droits si precis et si indubitables ä 

la propriete des Manganes que l’empereur Isaac Comnene dut 

mettre en ceuvre des moyens extraordinaires pour le forcer ä re- 

noncer ä ces droits. Cette renonciation forcee s’exprime dans les 

termes employes par Thistorien: Lichoudes cMe ses öixampaxa 

ä Tempereur Isaac, expression qui, dans les documents byzantins, 

est tres souvent employee pour designer des titres de possession (^). 

Cette premiere donnee sur une attributidn de pronoi’a n’avait 

pas ete remarquee par F. I. Uspenskij, mais dejä Mutafeiev s’en 

est servi, et meme il y a vu une des preuves les plus decisives de 

sa these que la pronoia n’avait point de signification militaire. 

Mutafeiev insiste sur ce fait: ce premier bien donne en pronoia 

(1) Skylitzes, II, 645, 14-15. 

(2) Ces expressions de Skylitzfes xcbv dixamfAdroiV xaraXeupdeiq 

(qui ont un sens tout ä fait dötermin^ et precis : gardien des documents sur la 

propriete de Manganes), Goar dejä les avait inexactement interpret^es, Goar 

qui, dans ses notes ä la chronique de Skylitzäs (Cedrenus, II, p. 885) leur 

attribue un sens trop large en interprätant regiorum iurium defertsor, qui est 

regius procurator. Ce m^me point de vue, semble-t-il, est aussi celui de J. B. 

Bttry, Roman Emperors from Basil II io Isaac Komnenos, Selected Essaysy 

Cambridge, 1930, 191, qui eite seulement ces paroles de Skylitzfes en les d6- 

tachant du contexte sur la donation en pronoia des Manganes ä Lichoudäs, saus 

envisager le probläme dans son ensemble. 
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est un monastere, et le beneficiaire de la donation est un haut 

dignitaire aulique, qui deviendra par la suite patriarche (i). 

En realite, il n’est pas tout ä fait clair s’il s’agit ici du monas- 

tere de S. Georges aux Manganes, qu’avait bäti Constantin IX 

Monomaque, ou du vaste domaine imperial des Manganes, que Ba- 

sile avait mis ä part comme une Sorte de fondation speciale, 

les revenus provenant de la maison imperiale des Manganes, 6 rä 

Mdyyava Xsyöfievog olxog ßaaihnog, devant alimenter la table 

imperiale A vrai dire, il est difficile d’imaginer que toute cette 

«fondation des Manganes », ce grand domaine imperial, ait fait 

l’objet d’une donation ä Lichoudes, meme si Ton tient compte de 

la legerete d*esprit et de la folle prodigalite de Constantin Mono¬ 

maque ; mais d’autre part, si l’empereur n’avait donne ä Lichoudes 

que le monastere, il devient difficile d’expliquer pourquoi Isaac 

Comnene a insiste avec tant d’opiniätrete pour en obtenir la resti- 

tution. Autre chose: pourquoi cette donation de monastere n’est- 

elle pas qualifiee de xaQLarimov"^ Pourquoi emploie-t-on ä son 

Sujet une expression nouvelle, celle de nqovoia^ Quoi qu’il en soit, 

il faut bien reconnattre que la pronoia attribuee ä Lichoudes ne 

pouvait guere avoir queique chose de commun avec Taccomplisse- 

ment du Service militaire. 

Des les annees soixante-dix du xi« siede, nous assistons ä des 

collations massives de Tigovoiai. Du logoth^te Nikephoritzes, le 

tout-puissant ministre de Michel VII Ducas (1071-1078), Michel 

Attaliate dit qu’il accordait ä qui les voulait dignites et Ttgovoiai 

et «prenait» en echange des sommes considerables (c’est-ä-dire 

qu’il vendait ces faveurs) : nal rag rijuäg xal rag nqovotag olg 

(1) Mutafciev, Vofniäki zemi, 42. 

(2) Th^ophane ContinuF. (Vita Basilii)^ 337, 1-10. Comme il ressort du 

CUtorologe de Philoth^e (ed. Bury, p. 142, 17) le curatorium des Manganes 

6tait une sorte d^office pour Tadministration des domaines imp^riaux. Au 

curateur des Manganes etaient subordonnes les memes dignitaires hi6rarchiques 

qu’au « grand curateur de sorte qu'il est difficile de delimiter Pactivite sp6- 

ciaie de ces deux curateurs. Cf. le commentaire de Bury, Imperial Administra- 

live System, 100 sq.; DÖlger, Finanzverwaltung, 39 sq. Dans les actes dUm- 

munite du xi® sifecle sont constamment mentionnes les TcovQdroiQsg tov oIhov 

r6)v 'EXevBeyiov xal rcov Mayydvcov. Chez Philothee (ed. Bury, p. 142) 

6 fiei^ÖTSQog tcSv ^EAevdegcov est encore un fonctionnaire soumis au cura¬ 

teur des Manganes (et en mönje temps au grand curateur). 
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ißovkero diä Xrififxdxoyv ovyl ^ixQmv 0. II semble bien 

que m^me alors, la pronoia n'est pas liee au Service militaire, car 

il n’y a aucune raison de penser que Tattribution en masse de 

TtQovotai par le logothete Nikephoritzes, lequel vendait aussi des 

dignites, ait eu aucun autre but que Toctroi de biens de rapport 

ä quiconque s’etait assure, moyennant finance, les faveurs du ra- 

pace logothete. 

Dans ces conditions, on peut dire que la pronoia, par sa destin'a- 

tion, ressemble encore au et que Tacte de donation 

lui-meme est designe par le verbe yaqt^o^y habituellement employe, 

cela va de soi, pour les donations charisticaires. II vaut la peine 

de rappeier que le m^me Attaliate, dans un autre passage, emploie 

le mot Ttqovoia pour le Systeme charisticaire, lorsque, dans son 

rvTtixov, il dit que « souvent, le soin d’administrer des monasteres 

nqovom r(bv xoioixoyv^ est confie ä des femmes, par la voie 

de donations {avaxidExai öiä doyqew) » (^). Il est vrai que, dans 

ce cas, le terme de nqovoia n’a pas le caractere d’un terme tech- 

nique, mais tout de meme, la maniere dont il s’exprime donne ä 

penser que pour lui, donation en pronoia et donation en xaqiaximov 

etaient des concepts tres semblables. Cependant, il est clair que 

les nqovoiaL distribuees par le logothete Nikephoritzes ressem- 

blaient aux xaqiaxima seulement par leur destination, et qu’elles 

en differaient par leur nature. En fait, il est difficile de supposer 

que Nikephoritzes donnait ä ses proteges precisement des biens 

ecclcsiastiques et rien que des biens ecclesiastiques. Il est evident 

que, en distribuant des dignites, grades et fonctions, Nikephoritzes 

distribuait aussi de terres d’fitat, et que ces donations s’appe- 

laient, ä cause de cela, nqovotai. Il est incontestable, donc, quHl 

s*agit id du Systeme de la pronoia, mais du Systeme de la pronoia 

au Premier stade de son evolution, ä VSpoque oii ce Systeme n'etait 

pas encore lie ä Vohligation du Service militaire. 

Il est possible, cependant, que le systtoe de la pronoia com- 

mengait des lors ä prendre un caractere militaire. Cela peut se 

deduire du titre d’un acte perdu de Michel VII Ducas, ordonnant 

que les personnes qui re^oivent en don des forteresses ou chäteaux 

d) Michel Attaliate, 200, 21-201, 1. Cf. Uspenskij, Pronija, 5 ; Skabala- 

NoviC, Gosudarstvo i Cerkovt, 264 ; Mutaföiev, Vojniäki zemi, 42. 

(2) K. 27d0ag, Meaai(ovcxi} Bißh, I, 44 : y ydg zcQÖvoia tqv roiQVTO)V yv-< 

vai^l p€V dvariQerai öcd dcoQecQV^ 
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(xdatQa) doivent les tenir personnellement (icp* evl TZQoaSTvq))« quelles 

que soient ces personnes et de quelque maniere qu’elles aient ob- 

tenu ces xacrtga » (i). 

II semble qu’Uspenskij ait eu raison de mettre ce document en 

rapport avec le Systeme de la pronoia, bien que son Interpretation 

ne soit pas de tout point convaincante (^). II est clair en tout cas 

qu’il ne s'agit pas ici de Tadministration de ces xdaxQa par des re- 

presentants du pouvoir imperial, par exemple, par le dov^ du theme, 

comme le propose Dölger (®). Le mot doiqed exclut la possibilite 

meme d*une teile interpretation, et on ne voit pas tres bien non 

plus comment le dov^ aurait pu tenir le chäteau autrement que 

£9?’ svl TiQoadyTtq). Or, les donations au profit de deux personnes 

etaient habituelles dans le Systeme charisticaire. Si nous avons 

raison de mettre le titre de Tacte en question en rapport avec la 

pronoia, alors, dans Tinterdiction de ce mode de donation (ä deux 

personnes) on pourra voir un pas de plus vers le detachement du 

Systeme de la pronoia du Systeme du xagiorixioVy et, en meme 

temps, un premier pas vers la militarisation du Systeme de la 

pronoia — ce que suggere la mention des xdorga, II va de soi que, 

du bref intitule d'un acte non conserve, je n’ose pas tirer de con- 

clusions trop larges. La surprenante imprecision de Texpression 

{Neaqd rov ßaaiXeoyg xvqov xov Aovxa Qsanil^ovaa rovg 

xdöxqa Xafißdvovrag olovadriTtoxe xav Sncog xavxa Xäßcaaiv, iq)' 

evi 7iqoad)7zq> xavra xsxxfjaBai, xai o^X(o voslaBai rag öcoqsdg), 

surtout des mots xäv oncog xavra Xdßcvaiv font penser, en tout cas, 

ä une Institution qui n’est pas au point et qui est loin d’etre stabi- 

lisee. 

D’autre part, le fait que, ä l’epoque anterieure ä la dynastie des 

Comnenes, la pronoia n’avait pas encore de signification militaire, 

trouve une confirmation indirecte mais decisive dans l’ouvrage 

celebre de Kekaumenos. Dans ce livre qui, semble-t-il, date du 

meme empereur Michel VII Ducas, Kekaumenos, comme on sait, 

parle beaucoup d’affaires militaires ; mais nulle part il ne fait men¬ 

tion de la pronoia. Le meme silence est garde sur la pronoia par 

recrit de Tauteur inconnu qui complete Kekaumenos, et qui a 

ete redige vraisemblablement au debut du regne d’Alexis I«^ Com- 

(1) Zepos, Jus., I, 182. 

(2) UspENSKU, Pronija, 5. 

(3) Dölger, Heg. 101%, 
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nene. Comme recompense pour le Service militaire, Kekaumenos 

ne connait que la solde (77 Qoya) et la ration de pain (rä ati:7]QBaia), 

Voyez ie conseil que Kekaumenos donne ä i’empereur, § 241 : 

<( Aie grand soin de tes soldats; ne diminue pas leurs soldes (rac 

Qoyag avroyv), car le soldat qui re^oit de toi cette solde te vend en 

ectiange son sang, Donne ä tes hommes des grades (äiico/uara), 

mais non pas ä tous, ä ceux-lä seulement qui se distinguent 

näai, rotg (5e evaQyrjaaaiv). Quant aux etrangers {eQvihoi) et 

aux Romains qui gardent le palais, qu’ils ne soient pas prives de 

ce qui leur revient, mais qu’ils touchent leur ravitaillement et leur 

solde integrale (Aa^^avercooav xä aixriQsaia avxmv ... nal rä 

XOQxäafjtara xat rd^ Qoyag avxMV od>ag) (^). » Dans les deux 

ecrits, il n’est question que de soldats mercenaires. Nulle part 

nous n’y rencontrons cette Opposition, classique pour l’epoque 

posterieure, des deux categories de guerriers byzantins : mercenaires 

et pronoiaires. Kekaumenos et son «continuateur» ne soufflent mot 

non plus des biens militaires de Fancien type. Le Strategikon de 

Kekaumenos reflete la faillite et la disparition du Systeme militaire 

au XI® siede, epoque oü les biens militaires avaient perdu leur 

importance, et oü la pronoia n’avait pas encore acquis la sienne. 

Chapitre IV 

Developpexnent du systdme de la pronoia 

au temps de la cbminUtion de Taristocratie militaire 

Son importance militaire, la pronoia Tacquit ä Tepoque des Gom- 

nenes. Cette circonstance dont temoignent nos sources — comme 

nous allons le voir — de la maniere la plus complde et la plus 

irrdutable, n’avait rien de fortuit, mais devait fatalement sortir 

du developpement social et historique de l’empire byzantin. L’epo¬ 

que des epigones de la dynastie macedonienne et de la dynastie 

des Ducas etait une periode de domination de Taristocratie des 

hauts fonctionnaires auliques. Un des traits caracteristique s de 

(1) Gecaümeni Strategicon, ed. B. Wassiliewsky et V. Jernstedt, Petropoli, 

1896, p 94, 24-30, traduction russe V. G- Vasilievskij, Soviety i rasskazy vU 

zanUjskogo bofarina XI i>.. St. Petersburg, 1881, p. 130. Cf. aussi § 247 (p. 98, 

7) et § 184 (73, 4 ; trad- russe, p. 103), 
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cette epoque etait une forte decadence des forces armees de TEm- 

pire, car le parti au pouvoir non seulement negligeait Tarmee, mais 

la minait consciemment, pour affaiblir le parti rival, celui des müi- 

taires. L’epoque de la dynastie des Comnenes etait, au contraire, 

Tepoque de la domination de Taristocratie militaire. Les empe- 

reurs de cette epoque s’efforQaient naturellement de reconstituer 

les forces armees de TEmpire et y reussirent dans une certaine 

mesure. En consequence, apres les terribles defaites militaires de 

la fin du xi® siede, Byzance, au xii® siede, vit une nouvelle epoque 

de Prestige exterieur et de gloire militaire. 

Mais les Comnenes n’ont pas retabli l’ancienne Organisation qui 

reposait sur les biens militaires et qui d’ailleurs aurait difficilement 

pu etre ressuscitee ä cette epoque. En tout cas, cette resurrection 

ne repondait pas aux interets de la classe feodale dominante, de 

Taristocratie des grands proprietaires fonciers dont le renforcement 

precisement avait ete a la fois la cause et le resultat de l’effon- 

drement du Systeme de la petite propriete paysanne. L’Organisa¬ 

tion militaire creee ä l’epoque des Comnenes reposait sur un principe 

purement feodal et qui minait Torganisme meme de Ffitat. Aussi, 

la splendeur de repoque des Comnenes fut-elle de courte duree 

et finit par une catastrophe complete. Quant au retablissement 

des forces militaires par cette dynastie, son facteur le plus carac- 

teristique fut un large emploi du Systeme de la pronoi'a ä des fins 

militaires, que Tepoque precedente n’avaifc pas connu. Liee ä 

Tobligation du Service militaire, la pronoi'a gagna une importance 

nouvelle, mais le facteur de desintegration feodale que portait en 

eile rinstitution de la pronoia en fut accru. 

I.a difference essentielle entre Tepoque des epigones de la dy¬ 

nastie macedonienne et de la dynastie des Ducas, qui fut le regne 

de Taristocratie bureaucratique, et Tepoque de la dynastie des 

Comnenes, caracterisee par la domination de Taristocratie mili¬ 

taire, se manifeste de la maniere la plus claire dans les temoignages 

des historiens byzantins. Au sujet de la societe du temps des Ducas, 

Skylitzes nous dit Q) : « Les guerriers deposaient leurs armes, pour 

se faire avocats et juristes », tandis que Nicetas Choniate nous 

affirme exactement Tinverse pour Tepoque des Comnenes, oü, dit-il, 

chacun « souhaitait etre enröle parmi les militaires Les tailleurs, 

(1) Skylitzes, II, 652i 
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les valets d*ecurie, les ma^ons, les forgerons abandonnaient leurs 

durs et improductifs metiers, et se rendaient chez les recruteurs 

auxquels ils donnaient meme des presents pour etre admis dans 

Tarmee & 0. 

Ainsi le developpement politique et social de Tempire byzantin 

explique pourquoi la pronoi'a, qui, sous le regne de l’aristocratie 

bureaucratique representait seulement un moyen d’assurer des re- 

venus aux representants de la classe dirigeante, se transforma, ä 

Tepoque de la domination de la noblesse militaire, en un Systeme 

particulier de propriete terrienne feodale liee au devoir d’accomplir 

le Service des armes. 

Suivre le developpement du systtoe de la pronoi'a en utilisant 

les donnees qu’on trouve chez les historiens byzantins est une 

täche ingrate. Imitateurs du style des anciens prosateurs classiques, 

les historiens byzantins evitent,; et on pourrait dire rougissent, 

d’employer des mots nouveaux ou des termes anciens pris dans un 

sens neuf ignore des ecrivains classiques. Dans son Alexiade, Anne 

Comnene ne mentionne qu’une seule fois une attribution de pronoia 

ä Tepoque de son p^re, et cela seulement gräce ä un veritable jeu 

de mots qu’elle fait en employant le terme de TtQovoia tantöt dans 

son sens primitif et general, tantöt dans sa signification technique 

et recente. Louant la generosite de son pere, Tempereur Alexis I®^, 

eile dit: « Mais qui pourrait compter tous ceux qu*il nourrissait 

chaque jour, evaluerla depense quotidienne qu’il faisait pour eux? 

Car il fut pour eux une providence, et il distribüait des pronoiai 

sur terre et sur mer»(^). 

Cette donnee est d’autant plus interessante que, comme nous le 

verrons par les sources posterieures, en effet, les pronoiai n’etaient 

pas seulements des terres, mais aussi Tes produits de la peche. 

Sans doute, cette donnee ne suffit pas pour affirmer que cet octroi 

de TCQovotai avait des buts militaires. Mais ceci sera clairement 

prouve par d’autres indications des ecrivains byzantins, et notam- 

ment par les donnees des actes. 

Le recit de Nicetas Choniate qui se refere au temps de Manuel 

(1) Choniate, 273. 

(2) Alexiade, II, 292, 22-25 (6d. Reilferscheid): AÄ^d rlg i^oQidfxrjaai rovg 

xad’ rifjisQav iadiovrag ij rijV naQ* iadaxipf dandvrjv xal rrjv yevo/jtevrjv elg 

ixaarov TiQovotav,,. ixelvog yoQ dq>o>QCaaTO rag dno yrjg xal BaXdrrrjg av- 

rotg TiQOVoiag, 
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Comuene merite uue attention toute particuliere 0. Nous en avons 

dejä detache un fragment. L’expression TtQovoia, Nicetas Choniate 

ne l’emploie nulle part dans son recit: il est bien trop « cultive » pour 

se servir d’un terme aussi vulgaire! Et pourtant, il n’y a pas le 

moindre doute qu’il s’agisse ici d’un octroi de pronoia, D’apres 

Nicetas Choniate, « l’argent destine ä l’entretien des soldats, Tem- 

pereur le gardait dans ses caisses comme l’eau dans un reservoir, et 

il calmait la soif des soldats par des donations de pareques (comme 

on dit) (2), abusant d’un moyen invente par ses predecesseurs, mais 

dont ils n’avaient use que rarement et seulement au profit de ceux 

qui avaient plus d’une fois taille Fennemi en pieces. Il ne s’aper- 

cevait pas que, de la sorte, il enervait Tenergie des soldats, versait 

des sommes immenses dans des ventres inertes et mettait ä mal 

les provinces romaines. Car les bons soldats perdirent le sens de 

rhonneur qui les distinguait dans les perils, puisqu’ils n’avaient 

plus une propriete exclusive qui les portait ä faire montre de va- 

leur guerriere: ce stimulant etait maintenant commun ä tous. Et 

les habitants des provinces, qui jadis avaient Ffitat pour maitre, 

souffraient le martyre ä cause de l’avidite des militaires. Ce n’etait 

plus Targent qu’on leur prenait jusqu’ä leur derniere obole, mais 

on les depouillait de leur chemise meme et parfois meme on leur 

enlevait les ^tres qui leur etaient les plus chers » (®). 

F. 1. Uspenskij affirmait avec raison qu’on pouvait envisager 

l’epoque de Manuel comme la periode oü se cristalliserent definitive- 

ment les conditions agraires fondees sur la pronoia et la dependance 

de la classe des travailleurs de la terre (^). Cependant, le passage 

eite de Nicetas Choniate, qui affirme cette conception, F. I. Us¬ 

penskij, semble-t-il, ne Ta pas remarque, bien qu’il füt grand Con¬ 

naisseur des ecrits du Choniate, Mutaföiev le eite entierement, 

en traduction, avec plus de details encore que nous n’avons fait, 

et finalement il reconnait « qu’il s’agit sans aucun doute de Ttgo^ 

voiaL dont les titulaires sont tenus au Service personnel» et que, 

(1) Choniates, 272, 3- 273, 17. 

(2) ralQ XsyofidvaiQ — rebv naQolxcDV öcoQsalg. Dans la traduction russe, 

d^ailleurs excellente, de N. Choniate, qu’a fait paraltre, ä FAcadömie spiri¬ 

tuelle de Petrograd, en 1860, V. I. Dolockij, ce passage fait Tobjet d*un 

contre-sens complet. 

(3) Voyez plus loin, Notes additionnelleSy p. 517, la traduction compl^te de 

cet important passage. 

(4) Uspenskij, Pronija, 17. 
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dans ces conditions, ä la suite des mesures prises par Manuel, le 

Systeme de la pronola est devenu Telement essentiel de Torgani- 

sation militaire (^) II est vrai que pour sauver sa theorie, Mutaf- 

ciev affirme qu’un tel ordre de choses commence et existe seule- 

ment sous Manuel Comnene, dont (nous dit-il) le gouvernement se 

differencie completement des traditions de l’fitat byzantin. Cepen- 

dant, cette affirmation ne Concorde pas avec les donnees des sources, 

ni avec le recit eite plus haut de N. Choniate. En effet, N. Choniate 

dit expressement que des donations de pareques aux representant 

de la classe militaire, dans certains cas, avaient eu lieu des le temps 

des predecesseurs de Manuel, et que Manuel n’a fait qu’user plus 

largement de ce moyen, « qu’avaient invente les empereurs pre- 

cedents ». 

Et d’ailleurs, le recit de N. Choniate, si nous le lisons avec plus 

d’attention, donne une idee assez claire de Tessence et aussi du 

developpement du Systeme de la pronoia, Si nous laissons de c6te 

les hyperboles rhetoriques de ce passage, nous obtenons ce tableaii. 

Dejä les predecesseurs de Manuel Comnene, c’est-4-dire, evidem- 

ment, son pere Jean II et son grand-pere Alexis I®r, donnaient ä 

ceux qui s’etaient disfcingues dans la guerre des pareques-serfs, 

Sans aucun doute avec la terre sur laquelle ils vivaient. Au temps 

de Manuel, ces donations prirent un caractere massif, et s’obte- 

naient non tant pour le merite passe que sous condition de con- 

tinuer ä fournir le Service militaire. C*etait donc devenu un moyen 

par lequel on assurait ä Tfitat les forces militaires dont il avait 

besoin, La dtfference entre la politique de Manuel et la politique 

de ses predecesseurs, que Nicetas Choniate, intentionnellement et 

Sans doute avec exageration, rappelle, cette difference n’etait pas 

de principe, mais seulement quantitative. En quoi consistait cette 

donation et quels etaient les droits et obligations de celui qui re- 

cevait ces dons, c’est-ä-dire le pronoiaire? A cette question aussi, 

le recit de Nicetas Choniate donne une reponse suffisamment 

claire, A condition de preter le Service militaire, le pronoiaire 

obtient des biens fonds avec les pareques residant sur leurs villages 

et il regoit a cet effet un acte special de Tempereur, L’Etat re- 

nonce partiellement ä ses droits en les transferant a un pronoiaire 

qui jouit des revenus des biens qui lui sont attribues et löve des 

taxes sur les pareques installes sur ces terres. Les obligations des 

(,1) Mutaf&ev, Vojniäki zemi, 47 sqq. 



464 Cx. OSTROGORSKIJ 

paysans envers l’fitat se transforment en obligations envers le 

pronoi'aire : les paysans sont obliges de payer au pronoi'aire les 

taxes qu’anterieurement ils payaient ä I’fitat et de le servir 

« comme des esclaves», c’est-ä-dire de fournir des corvees. Nice- 

tas Choniate a pleinement raison de souligner le facteur de la 

dependance fiscale des paysans ä Tegard du pronoiaire, car c’est 

precistoent en cela que consiste l’essence m^me de l’attribution 

de la prouoi’a. 

Avec une amertume prononcee, Nicetas Choniate dit que les 

nQovotat parfois se donnaient ä des etrangers, en consequence de 

quoi la popuIation byzantine des villages tombait sous la depen¬ 

dance non seulement des nobles byzantins, mais de semi-barbares, 

ce qui naturellement blessait Tamour-propre des Byzantins. II n*y a 

aucune raison de douter de i’exactitude de cette information, car 

on sait de source certaine que des Chevaliers occidentaux re^urent 

de Tempereur Manuel de grandes proprietes terriennes. II n’y a 

donc rien d’invraisemblable ä ce qu’ils aient re^u aussi des TZQovoiai. 

Teiles sont, par exemple, les grandes proprietes foncieres que te- 

naient, ä Byzance, les membres de la famille du marquis de Mont- 

ferrat — un fait sur lequel dejä F. I. Uspenskij attirait l’attention. 

Boniface de Montferrat, chef des Chevaliers occidentaux de la 

IVe Croisade, renonce par le traite de 1204, de ioto feudo, quod Ma¬ 

nuel quondom defunctus imperator dedit patri meo (i). Puisque la 

propriete obtenue de Tempereur Manuel par le pere de Boniface 

passa dans sa succession, ce n’etait pas une pronoia au vrai sens 

du mot, mais il est important que Boniface appelle fief cette pos- 

session, en Tidentifiant pleinement avec les possessions de la meine 

espece de TOccident. 

Nous ne connaissions, du temps des Comnenes, aucun document 

fournissant des donnees sur le Systeme de la pronoia. Mais au- 

jourd’hui nous disposons de documents imperiaux en petit nombre, 

il est vrai, mais infiniment precieux, sur la pronoia du temps de 

ia dynastie des Comnenes. En etudiant Thistoire de la pronoia a 

une epoque tres importante pour l’etude de son evolution, nous 

pouvons partir, aujourd’hui, non seulement des informations des 

historiens, mais encore des donnees des actes qui, cela va de soi, 

(1) Tafel et Thomas, I, 513. Cf. F. I. Uspenskij, Les Empereurs Alexis II 

et Andronic Comnänes, Journal du Minisläre de Vlnstr, Publique^ 212 (1880), 125 
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representent la categorie de sources la plus importante et la plus 

süre. Nous pouvons donc contröler les informations avec lesquelles 

nous venons de faire connaissance gräce aux historiens, Anne Com- 

nene et Nicetas Choniate, en les mettant en parallele avec les don- 

nees, officielles celles-lä, des documents byzantins. Cela, nous en 

sommes redevables ä l’edition fran^aise des documents de la Laure 

de S. Athanase sur la Sainte Montagne (i). II faut toutefois noter ce 

fait caracteristique. L'edition citee est faite avec le plus grand 

soin, avec une parfaite acribie. Comme preuve de cette acribie, 

on peut citer les indices tres detailles non seulement des noms 

propres et des termes geographiques, mais encore des termes spe- 

ciaux: ces indices, divises en rubriques speciales, comprennent 

53 pages en 2 colonnes, dont 25 pages sont occupees par les termes 

speciaux. Cependant, dans ces immenses indices d’une publication 

parue en 1937, Fexpression de Ttqovoia ne figure pas une seule 

fois, de Sorte que quiconque voudrait s’appuyer sur ces indices 

si detailles et si exacts, pourrait croire qu’il n’y a rien ä tirer de 

ces actes sur la question de la pronoia. Et pourtant, par bonheur, 

il n’en est pas ainsi. Les actes contenus dans cette publication 

fournissent des donnees documentaires extraordinairement pre- 

cieuses — et, en outre, les plus anciennes qu’on connaisse jus- 

qu'ä present sur les Ttqovoiai et les pronoiaires (2). 

Particulierement precieux est Tacte du duc de Thessalonique, 

Jean Kontostephanos, de novembre 1162 (^). Au debut de cet 

(1) Rouillard-Collomp, Actes de Laura, I, Paris, 1937. 

(2) Cela a ete Signale, toutefois, dans un excellent memoire par F. Dölger, 

Lavraurkunden, 59. 

(3) Rouillard-Collomp, Actes de Laura, n» 57. Dans le document lui- 

mtoe, la date n'est pas conserv6e, mais eile est cit^e au verso : novembre XI® 

indiction 6671. Comme Tindiction correspond ä Fannie, ü n’y a aucune raison 

de douter de la date. En outre on peut identifier Jean Kontost^pliane, appel6 

dans Facte ävetpiog de Fempereur (Manuel), et qui sur son sceau s'appelle 

Kontost^phane (d'apres son p^re) et Comnene (d’apres sa m^re). II s^agit 

6videmment de Jean Kontost^phane, fils du grand-duc Stephane Kontoste- 

phane, qui Joua un grand röle au temps de Manuel Comnfene et qui p6rit dans 

la Campagne de Corfou, 1149. 11 avait epouse la seconde fille de Jean Gom- 

n^ne et par cons^quent, son fils etait le fils de la soeur de Manuel et Comn6ne 

par sa m^e. Cf. F. Chalandon, Les Comnhnes, II, 217. Un autre Jean Com- 

n^ne, un des envoy^s de Manuel en Occident, mars 1160-61, convient moins 

bien. II 6pousa Thöodora, fille du cesar Jean Roger et de Marie Gomnfene, 

fille de Jean Comnene, c'est-ä-dire qu’il n’6tait pas fils de la soeur, mais mari 

Byzantion XXII. — 30. 
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acte est citee la requete de l’higoumene de Lavra, Barlaam, dont 

on n’a conserve que la fin. L’higoumene se plaint ä Tempereur 

d’un certains Koskinas, qui avait enleve au monastere huit pa- 

reques, avait essaye de les etablir ailleurs, et les employait comme 

s’ils etaient ä lui. L’higoumene demande qu’on respecte les droits 

du monastere. Vient ensuite une decisiou imperiale {sutiXvaig) de 

mars de la X® indiction, c’est-ä-dire de 1162. L’empereur (Manuel I®**) 

ordonne ä son neveu, Jean Kontostephanos, de mener une enquete 

et de restituer au monastere ce qui lui revenait de droit. 

Pour repondre ä cet ordre, Kontostephanos, comme il le dit dans 

son acte, reclame a l’higoumene avant tout, une description des 

limites de la propriete monastique {rov xxrjfxarog) 

Qiov, qui se trouvait dans un document {nqä^tg) signe du loga- 

riaste Constantin. Ensuite, ilserenditsurla parcelle litigieuse {rdnog) 

oü se trouvaient les maisons des ndqoixoi, que possedait ä titre de 

pronoia le susdit x^q JlayxQarcog ^Avefiäg Q) (precisement la per¬ 

sonne qui, dans la requete de Thigoumene, est designee par le sur- 

nom de Koaxiväg\ L’higoumene et les moines presents conti- 

nu^rent a affirmer que cette parcelle leur appartenait, parce 

qu'elle se trouvait sur le territoire du bien monastique 

XdyQiov {rov TtQoaaTstov rov l4p;forTo;^a)^tou). En fait, il fut etabli 

que la parcelle sur laquelle se trouvaient les maisons des pareques 

du Seigneur Pancrace (a? olxiai tcov rov xvqov Ilo.yxqariöV naqoi- 

xmv) etait ä l’Ouest duruisseaude TC£qvdxoßa>TmsseSL\i qui separait 

les biens du monastere de lä propriete que tenait en pronoia le dits 

Seigneur (t6 TtQodareiov ro slg Tigovoiav xarexdfisvov Jiaqd rov 

XVQOV ÜayxQariov) et qui se trouvait ä l’Est de ce cours d’eau. 

Pourtant, Pancratios insistait sur le fait que les maisons de ces 

pareques se trouvaient ä cette place des le temps de Loukites, qui 

tenait en pronoia le dit bien avant lui (rov tzqö avtov xari%Qvrog 

etg TCQOvoiav ro aiQtjfievov Ttgodareiov). Les caloyers ne niaient pas 

la chose, mais reconnaissaient que le monastere avait donne une 

parcelle sur la rive occidentale du ruisseau en question aux soldats 

qui, avant Pancrace, tenaient ce bien en pronoia (roig nqd rov 

XVQOV üayxQariov etg TCQovoiav exovol oxQarKoraig) c’est-ä-dire 

de la ni^ce de Manuel, et il n'^tait pas non plus Comn^ne par sa m^re (Cha* 

LANDOIV, 217, 517). 

(1) Ligne 35 : v xadiÖQa röjv yiagd rov Qridivrog xvqov ÜayxQariov rov 

^Avefj,ä elg ngovoiav xarexofiivmv. 
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a feu Rentinos Romanos et aux freres Theotime et Leon Loukites, 

mais ä condition que ces pareques-soldats en jouissent exclusive- 

ment comme d*une terre de culture et qu’ils n’y elevent point de 

bätiments. Comme cette condition avait ete violee, les caloyers 

reclamerent la restitution de la parcelle litigieuse, d’autant plus 

que la propriete avait cte donnee seulement aux stratiotes pre- 

nommes, et nullement ä ceux qui apres eux occuperaient ce bien 

en pronoia (el^ rovg ßer avrovg ei^iv örpeiXovraQ, elg TZQovoiav, 

TO öiaArjq^dh ngodareiov) qui, comme le bien du monastere, 

s’appelait ""Aqxovtoxojqiov. Ces stratiotes etant morts, la parcelle 

devait faire retour au monastere. Ayant fait cette declaration, 

les meines produisirent un ancien acte (TTpdft?) de decembre 1119 (^). 

On voyait par cet acte qu’ä cette epoque, les caloyers de Lavra 

s’etaient dejä querelles ä propos de certaines parcelles avec les pre- 

decesseurs de Pancrace, les axQaxi(bTai Andre Romanos Rentinos 

et les freres Theotime et Leon Loukites, jusqu’ä ce que l’affaire 

füt portee en justice. Finalement, les stratiotes, conformement a 

l’ordre imperial, se virent conceder une parcelle de terre domaniale 

pour y bätir des maisons de pareques, et les caloyers leur aban- 

donnerent une parcelle qui se trouvait pres du courant sur la rive 

occidentale de la moyennant Tobligation contractee par 

les stratiotes de ne rien bätir sur cette parcelle, mais de se contenter 

de la mettre en culture. Insistant sur le restitution de la parcelle 

litigieuse, les moines ne cessaient de repeter que les conditions 

de la cession avaient ete violees, que de plus le monastere avait 

fait la dite cession ä des stratiotes bien determines, et que la par¬ 

celle ne pouvait passer entre les mains de leurs heritiers ou suc- 

cesseurs xovg x(ov Aovxix(^v 6iaö6xovg), c’est-ä-dire a Pan- 

cratios. Jean Kontostephanos se rendit aux raisons des moines, 

leur remit la parcelle contestee sur la rive occidentale de la T^eqvo- 

%oßa, et installa les pareques de Pancrace sur la rive orientale. 

Finalement, il est question de ces huit pareques du monastere 

que Pancrace, d’apres la requete de Thigoumene Barlaam citee 

au debut de Pacte, avait enleves au monastere (^), Par ordre du 

(1) Vu Tindiction XIII inscrite en toutes lettres, il faut lire 6628 au lieu 

de 6627. 

(2) On peut en deduire qu^une petite partie seulement de la requete de 

rhigoum^ne nous a conserv^e : car, dans la partie principale (perdue) de 

sa plainte, Vhigoum^ne, ä coup sür, devait parier de Tobjet principal de la 
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gouvcrneur, les pareques, des lors, avaient ete restitues aux terres 

du couvent. Interroges en justice, ils avaient depose qu’originaire- 

ment ils etaient des pareques du monastere, qu’ensuite ils avaient 

quitte les terres du monastere et s*etaient etablis otzov nQoasKadrjvro 

ol rov xvQiov IlayxQariov naqomoi, mais qu’actuellement, apres 

la decision intervenue, ils etaient revenus ä leur lieu d’origine. 

Nous avons analyse cet acte avec tous ces details, parce qu’on 

peut en tirer plus d’une conclusion importante, et non seulement 

pour l’epoque de Manuel Comnene, mais encore pour celle de ses 

predecesseurs, Nous voyons se succeder deux generations de pro- 

noiaires pour ce bien d’Archontochorion dont nous suivons This- 

toire pendant plusieurs decades. II se trouvait pres de la propriete 

de Lavra, portant le meme nom. Andre Romanos Rentinos et les 

freres Loukites, sans aucun doute, avaient obtenu ce bien du 

temps d’Alexis 1®^ (1081-1118), car des 1119 ils etaient en quereile 

avec les moines de Lavra Q). Le bien qu’ils occupaient, conjointe- 

ment ä ce qu’il parait, a passe ensuite dans les mains de Pankratios 

Anemas (il est possible, cependant, que Rentinos avait un autre 

bien, car, Pankratios, comme ses predecesseurs, eite seulement les 

Loukites, et les moines, en un passage, Tappellent successeur {did- 

Soyog) des Loukites. D’apres cela, leur pronoi'a n’a point passe ä 

leurs heritiers naturels, mais, apres leur mort, a ete attribuee ä 

un autre pronoiaire... Pankratios Anemas. C’est lä un facteur 

Capital. II se confirme ainsi que la pronoi'a n’etait pas une propriete 

hereditaire, mais seulement un bien personnel qui, apres la mort 

du titulaire, faisait retour ä l’fitat, en attendant une nouvelle 

devolution. De plus, entre Pankratios et ses predecesseurs on ne 

reconnait aucun lien de droit. Les moines insistent particuli^rement 

querelle, obJet auquel est consacr6 la partie fondamentale de Tacte de Gon- 

tostephanos. D'ailleurs, dans les derniers mots de sa reclamation, riiigoumdne 

revient ä cette question, en exigeant qu’on ne laisse pas ä Koskinas ce qui 

avait donn6 ant6rieurement ä son pr6d6cesseur, puisqu*il avait enfreint 

Taccord conclu. 

(1) Ceci n^a pas ete remarqu6 par Dölger, Lavraurkunden, 34, qui, preci- 

sement sur la base de ce document, affirme que la pronoia au sens strict et 

technique est attest^e pour la premiere fois pour l’annee 1162. Mais en meme 

temps il dit que la mention d’une pronoia est ä peine imaginable pour le temps 

d’Alexis I®*. Cependant, non seulement eile peut s’imaginer, mais eile se 

trouve, comme nous Pavons vu dans Tacte meme de 1162. Cf. Gharanis, 

Properties, 91, n. 112, 
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sur le fait que leur accord conclu avec le premier groupe de pro- 

noiaires ne vaut pas pour Pankratios (ä ce point de vue se rallie le 

representant de l’Etat, le duc Jean Kontostephanos). Detail interes¬ 

sant : en precisant le rapport existant entre Pankratios et ses 

predecesseurs, notre document evite Texpression de Hk7]gov6fzog, 

habituelle pour indiquer les heritiers au sens du droit prive, et 

on Tappelle successeur {ÖLadoxog). 

Le bien que tenaient les pronoiaires susmentionnes s’appelait 

Tigodareiov, mot qui, dans les sources byzantines, est employe ä 

propos de biens fonds d’une certaine etendue. Le nombre des 

pareques vivant sur ce bien etait, semble-t-il, considerable, car 

une partie en etait passee a Ja parceJle monastique voisine, ce qui 

avait provoque un litige. Cependant, les pronoiaires cherchent ä 

arrondir leurs possessions, ä grossir le nombre de leurs pareques, 

manifestant, dans cette poursuite de la richesse fonciere, un achar- 

nement, une obstination vraiment extraordinaires. Dejä le premier 

groupe, des 1119, avait reussi ä obtenir du gouvernement une 

« parcelle de remplacement» pour y etablir ses pareques. De plus, 

il avait obtenu du monastere une parcelle que les moines lui avaient 

cedee comme terre de culture. De son cöte, Pankratios Anemas 

avait reussi ä attirer 4 lui huit pareques monastiques. 

Dans ces conditions, dejä, la premiere mention documentaire de 

la pronoia montre les pronoiaires en lutte avec les monasteres. 

Dans ce cas les pronoiaires conduisent l’offensive, et manifestent 

un ferme volonte d’expansion. Nous pourrons suivre la lutte entre 

pronoiaires et monasteres pendant plusieurs siecles. Ces deux groupes 

feodaux, eternels rivaux egalement avides, se disputent la possession 

de la terre et celle des paysans, qui, pour les feodaux, sont aussi 

importants — et souvent plus importants — que les possessions 

terriennes. 

La dependance des paysans ä Fegard des pronoiaires possesseurs 

de terres etait complete. IIs s’appellent simplement « pareques du 

Seigneur Pankratios» ou des pronoiaires precedents, et, de meme 

qu’on dit que le pronoiaire possede son bien en pronoia, de möme 

on dit qu’il possede en pronoia des pareques. La parcelle du monas¬ 

tere avait bien ete donnee aux pareques comme terre arable, mais 

tout se passe comme si eile avait ete cedee, non aux pareques, 

mais aux pronoiaires, ä telles enseignes qu’apres la mort des pro¬ 

noiaires, Faccord cesse de valoir, bien qu’il toucbe directement les 

pareques, 
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Les quatre- pronoiaires que nous trouvons dans cet acte sont 

tous des guerriers, axQaxioixai, Le mot pronoiaire, par lequel, 

Selon la coutume, nous designons le titulaire de la pronoia, ne 

s’emploie jamais. Les detenteurs de la pronoi’a s’appellent exclusi- 

vement argariMxat et jamais autrement. II est difficile d’imaginer 

preuve plus tangible que les jigovoiai sont donnees ä des fins mili- 

taires et sous condition de prestation de Service militaire. II est 

specialement important que les Ttgovoiai, comme on le voit par 

cet acte, aient eu un caractere militaire non seulement au temps 

de Manuel (nous le savions deja par Nicetas Choniate), mais, dans 

la meme mesure, des le temps d’Alexis I^r (ce dont jusqu’a present 

nous n’avions aucune preuve positive). En realite, les stratiotes 

Romanos Rentinos et les freres Loukites obtiennent leur pronoia 

comme nous Tavons dejä dit, avant 1119. Nous ne nous trom- 

perons donc guere en disant que la distribution de nqdvoiai« sur 

terre et sur mer », que selon la breve indication, citee plus haut, 

d’Anne Comnene, son pere avait effectuee avec tant de generosite, 

servait ä des buts militaires et avait pour fin la restauration des 

forces militaires de Tempire. 

La supposition que nous avons emise plus haut, ä savoir que 

la pronoia avait pris une signification militaire precisement sous 

Alexis I®r Comnene Q) obtient aujourd’hui une confirmation so¬ 

lide, car d’un cöte, nous avons des donnees documentaires sur les 

UT^aTtcuTat qui tenaient des Ttgovoiai au temps d’Alexis Com¬ 

nene, tandis que, d’autre part, nous avons pu etablir que, avant 

la dynastie des Comnenes, la devolution des Ttgovoiai ne pour- 

suivait pas encore de fins militaires. En consequence, nous pouvons, 

et cela avec une securite beaucoup plus grande, renouveler notre 

these anterieure, que Temploi du Systeme de la Ttgovoia ä des fins 

militaires fut precisement un des moyens que mit en oeuvre Alexis 

Comnene pour asseoir sur de nouvelles bases les forces militaires, 

terriblement ebranlees, de l’empire. 

Notre conclusion sur le caractere militaire de la pronoia au temps 

d’Alexis I®r est renforcee par le chrysobulle de cet empereur, donne 

ä Lavra en juillet 1104(2). Fondant nos conclusions avant tout 

sur Tacte analyse plus haut de Jean Kontostephanos, qui nous 

(1) OsTHOGORSKV, Geschichte..., 269 (294 de la 2« ed.). Br:&hier,/nsn7un‘<)rtSj 

356. 

(2) Rouillard-Collomp, Actes de Lavra, 51, p. 137-143^ 
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fournit des donnees süffisantes et completement assurees, nous 

profiterons du chrysobulle eite d’Alexis comme d’un Supple¬ 

ment d’information, avec certaines reserves, car les premieres lignes 

de ce document, qui sont pour nous d’une particuliere importance, 

ont tellement päli que leur lecture n’est pas assuree. D’autre part, 

les copies faites par les moines de la Laure Spyridon (B.\ d’apres 

une copie du xviiie siede) et Corneille (R®) et qui representent la 

base meme de la publication des actes par Rouillard et Collomp, 

donnent une reconstitution en gros iogique, coherente et plau¬ 

sible du texte altere. D’apres cette reconstitution il s’agit (lignes 

1 ä 6) de ce qui suit: la Laure avait, dans le theme de Thessalo- 

nique, un Ttgodareiov, Varzachanion, que lui avait donne une 

nommee Marie, donation qui lui avait ete confirmee par chrysobulle 

imperial. Cependant, le gouverneur de Thrace et de Macedoine, 

le sebaste Andronikos Skieros, enleva au monastere ce bien et le 

remit ä un certain guerrier (argarKorrj rivi). Les editeurs ne 

donnent cette restitution que dans Tapparat critique et notent: 

arQartd)rri xtvi ne peut se reconnaitre dans l’original (i). Cepen¬ 

dant, il semble que les copistes n’aient rien invente et qu’en general 

ils n’aient pas beaucoup reflechi ä ce qu’ils copiaient (ce qui ressort 

du fait que, par exemple, Ri au lieu de SxXrjQOQy ecrit xXriQdi;), 

mais qu’ils aient ecrit ce qu*ils voyaient et pouvaient dechiffrer. 

En ce qui concerne specialement la lecture otQatKhrrj xivi que 

donnent les deux copies, il nous semble qu’elle est correcte, comme 

le montrent la photographie deToriginal dansTalbuni deplanches (®) 

et la comparaison avec la manifere dont sont ecrits des mots pareils 

dans la partie bien conservee de l’acte, notamment en ce qui con¬ 

cerne le mot cTTpaT(e/a), et surtout le mot axqaxioiv (®). 

Si nous acceptons cette lecture, il nous faudra conclure que le 

bien de Varzachanion a ete donne en pronoia exactement comme 

fut donne en [pronoia a des axgaxicoxat le bien d’Archontochorion 

d’apres l’acte de Jean Kontostephanos. Jl est evident que le « guer¬ 

rier » qui obtint Varzachanion ne pouvait ^tre soldat-paysan, mais 

devait etre, comme les axgaxiwxai mentionnes dans Tacte de 

Kontostephanos, un pronoiaire-grand proprietaire. Cela resulte de 

rimportance m^me du bien qu’on trouve decrit plus loin dans le 

(1) p. 143. 

(2) Rouillard-Coixomp, Actes de Lavra, Album, pl. XXIV, 

(3) pl. XXV, 1. 1 et 5 (= 1. 89 et 93 du texte). 
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chrysobulle, qui, par ailleurs, presente un interet extraordinaire 

pour rhistoire des conditions agraires et de Tetat social de ia paysan- 

nerie assujettie ä Byzance. Ce bien comprenait 6.962 modia (donc 

environ 580 hectares), dont 3.549 modia de terre arable ou de 

päturages de premiere qualite et 3.413 modia de terrain de seconde 

qualite, accidente: donc un tres haut pourcentage de terre de 

tout Premier ordre. II y avait encore un moulin et un jardin. 

Les paysans de ce domaine etaient encore relativement aises ; 

sur 15 maisons de paysans, il y avait 11 C^vyaQäroi et 4 etaient 

mdme öi^evyaQärot, Si le gouverneur de Thrace et de Macedoine 

donnait ce bien en pronoia, vraisemblablement parce qu’il le con- 

siderait comme une terre domaniale, on peut en deduire qu’il avait 

pour Instruction de promouvoir, dans ses provinces, l’octroi des 

terres domaniales en pronoia. Et cela voudrait dire qu’au temps 

d’Alexis 1^^ Tattribution de terres en pronoia ne se produisait pas 

seulement dans des conditions particulieres, comme l’affirme avec 

une tendance qui saute aux yeux, Nicetas Choniate, mais qu’elle 

s’operait au contraire, systematiquement et sur une grande echelle. 

L’attribution en pronoia du bien monastique qui nous occupe 

etait en tout cas la consequence d’une erreur: en effet, ce bien, 

comme on le voit par ce qu’il est dit plus loin dans l’acte, se trou- 

vait ä une grande distance des autres possessions de la Laure. 

C'est pourquoi le monastere, craignant de le perdre une nouvelle 

fois, supplia TEmpereur de lui donner en echange un des biens 

imperiaux proches de Thessalonique, tandis que cette terre eloi- 

gnee, mal situee pour les interets du couvent, serait donnee ä 

rfitat (qui selon toute vraisemblance Taccorda derechef en pro¬ 

noia) (2). Cet echange de terres constitue d'aiileurs le principai 

(1) Sur le rapport entre terres cultivables et non cultivables dans rEco¬ 

nomic agraire de Byzantion, cf. Ostrogorsky, Piscovye knigi^ 238 sq., 248 sq. 

Sur la richesse moyenne des parEques et la raretE des öi^evyagäToi, voyez 

ibidem, p. 244. 

(2) En revanche, et contrairement ä ce que pense Dölger, Laoraurkunden, 

59, tout un groupe d*actes de Lavra (n° 37, de Tannee 1801 ; n° 38, de Tan 

1084; n® 41, de 1086), attribuant ä Leon Kephalas divers biens fonds et con- 

firmant des donations antErieures faites au dit Kephalas, n"ont aucun rapport 

avec la pronoia. Aucune allusion ä la pronoia ne peut se decouvrir dans ces 

actes : car on ne peut considerer comme teile la circonstance que les serfs 

vivant sur les biens attribuEs deviennent pareques de Leon KEphalas. En effet, 

il va de soi que les choses se passaient de mEme dans les attributions de biens 
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Sujet de cet acte si interessant, dans Fanalyse detaillee duquel 

nous ne pouvons pas entrer ici. 

Nous voyons donc que le Systeme de la pronoia, depuis l’epoque 

des Comnenes, s’est largement diffuse et qu’il est devenu un ele- 

ment essentiel de Torganisation militaire de l’fitat, et en meme 

temps une importante expression de conditions agraires purement 

feodales, fondees sur la dependance de la classe paysanne. Cepen- 

dant, il parait que son röle positif comme facteur de la consolidation 

des forces militaires ne suffisait pas, et que, d’autre part, son röle 

negatif comme facteur de la desintegration feodale etait tellement 

evident, que, non content d’introduire et de fortifier le Systeme 

de la pronoia, le pouvoir imperial essaya de creer des biens mili¬ 

taires du type anterieur, en d’autres termes, de restaurer la classe 

des soldats-paysans. Nos informations relatives ä ces faits datent 

surtout du temps de Jean II, qui, au dire des contemporains, fut 

le meilleur prince de la famille des Comnenes (i). Et, bien que 

Jean Kinnamos et Nicetas Choniate soient tres brefs sur le regne 

de Jean II Comnene, les deux historiens n’omettent pas de citer 

certaines mesures de cet empereur, lesquelles ne peuvent se com- 

prendre autrement que comme un renouvellement de la propriete 

militaire du type ancien. II est interessant et caracteristique qu’ä 

cet effet (autant qu’on peut en Juger d’apres les donnees dispo¬ 

nibles), on employa des soldats etrangers. Et, comme lors de la 

premiere creation de biens militaires au vii® siede, ces etrangers 

etaient surtout des Slaves, principalement des Serbes. 

patrimoniaux dont parlent aussi tous ces acles. La preuve directe que nous 

n’avons pas ici affaire ä des pronoiai, mais ä des biens patrimoniaux, nous 

est fournie par le fait que toutes les terres attribu^es, en vertu de l’acte 42, 

date de 1089, passent dans la propri6t6 du fils de Leon Kephalas, tandis que 

les pronoiai, ä cette epoque, ne sont pas encore hereditaires. Ge n*6taient 

pas non plus des pronoiai que les immenses possessions du sebastokrator Isaac 

Comnene, le frere de Tempereur Jean II, car il avait obtenu ces possessions 

par heritage, et, en 1152, il les legue ä perpetuite au monastere de la Mere de 

Dieu, pr^s d^Ainos, sa fondation. Cependant, il est remarquable que parmi 

ces possessions, se trouvaient deux villages oü residaient des stratiotes soumis 

au sebastokrator Isaac et qui lui payaient des redevances: elai riVEC, orga- 

ricorai vnoreXetg rniihv. Cf. L. Petit, Tgpikon da monasttre de la Kosmo- 

soiira pres d*Aenos, Izü, de VInstitat archeologique Tusse de Constantinople^ 

13 (1908), 71, 9-26 (cf. 52, 29). 

(1) Ghoniatk, 63-64, 
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Nicetas ChT»niate raconte que Jean Comnene, apres sa victo- 

rieuse Campagne contre les Serbes, transfera les captifs en Orient, 

et qu’apres leur avoir assigne des quartiers dans la region de Ni- 

comedie, oü il leur alloua quantite de terres, il enröla les uns dans 

Tarmee et imposa des taxes aux autres (i). Cela signifie que, 

d’une part, des captifs serbes il fit des soldats, des argarmrat 

obliges au Service militaire, et que, des autres, il fit des paysans 

assujettis ä Timpöt. 

Apres sa fameuse victoire sur les Petchen^gues en 1122, 

Jean II, de nouveau, transforma les prisonniers en soldats. Selon 

Kinnamos, beaucoup d’entre eux furent installes sur les terres 

romaines et, apres avoir ete inscrits sur les contröles militaires, 

resterent longtemps au Service de Byzance (^). Ensuite, comme le 

dit le m^me Kinnamos, Jean Comnene partit vers TEst et, apres 

avoir vaincu les Barbares de ces regions, il en convertit beaucoup 

ä Torthodoxie et les fit entrer dans les rangs de Tarmee romaine (®). 

C’est-ä-dire, evidemment, qu'il les installa dans les provinces de 

Tempire et les encadra dans Tarmee byzantine. 

Manuel 1®^ suivit Texemple de son pere. A Toccasion d*une de 

ses campagnes contre les Serbes, conformement au recit du meme 

Kinnamos, il captura « une foule de barbares», dont les uns exer- 

< aient le metier des armes et les autres elevaient du betail; il les 

transporta et les etablit ä Sardique et dans d'autres provinces 

romaines (^). 

Manuel promulgua meme un acte qui renouvelait la fameuse 

novelle de Constantin VII Porphyrogenete, portant que les par- 

celles des soldats-cavaliers devaient avoir un revenu minimum de 

4 livres, les parcelles des marins un revenu de 2 livres d'or, que 

jusqu’ä cette limite eiles seraient inalienables, que personne ne 

pourrait les acheter (®). Cependant, le renouvellement de ces vieilles 

dispositions legales a l’epoque ou predomine la grande propriete 

terrienne, fait une Impression un peu etrange et irreelle. 

(1) Choniate, 23. 

(2) Kinnamos, 8, 20-22. Nicetas Choniate (22, 19) nous parle de la trans- 

plantation des Petch^negues et de leur encadrement dans Tarmee byzantine, 

ajoutant, cependant, qu'un grand nombre de captifs furent vendus comipe 

esclaves. 

(3) Kinnamos, 9, 5-6. 

(4) Kinnamos, 103, 9-10. 

(5) Dölger, Regesten, 1535, 
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Une Impression egalement etrange nous reste aussi — du moins 

ä premiere vue — des mesures de Manuel I®** qui tendent ä limiter 

la propriete fonciere des monasteres. L’empereur comble les mo- 

nasteres de presents et de Privileges, mais ensuite, en mars 1153, 

confirmant aux monasteres des environs de Constantinople toutes 

leurs possessions, Privileges et droits de toutes sortes, il inlerdit 

tout accroissement ulterieur de la propriete monastique (^). Cepen- 

dant, cette defense doit ^tre rapprochee d'une autre mesure du 

meme empereur, defendant l’alienation de terres donnees, sauf au 

Profit des representants de Tordre senatorial et de la classe mili- 

taire (2); cet ordre, qui ne nous est connu que par une breve men- 

tion chez Baisamon, fut promulgue en septembre de la VII® indic- 

tion — et, en consequence, Dölger le date de 1143 ou 1158 ou 

encore 1173. Plus tard Tempereur renouvela cette decision par un 

nouvel ordre, dont le texte ne nous est pas conserve non plus (^) ; 

d’apres le mois et l’indiction qui figurent chez Baisamon, Dölger 

date le document de fevrier 1155 ou 1170. Mais alors 1173 evidem- 

ment n’entre plus en ligne de compte comme date du premier 

document. On ne peut accepter davantage le point de vue de 

Dölger, selon lequel les deux documents ont une tendance anti- 

latine (^), d’autant plus que les Latins, precisement ä l’epoque de 

Manuel 1®^, pouvaient appartenir, et notoirement appartenaient ä 

la classe senatoriale et a la caste militaire. II semble que ces docu¬ 

ments visent plutöt l’accroissement de la propriete monastique et 

ecclesiastique. D’apres cela, on peut supposer que le premier de 

ces actes a ete publie en septembre 1158, aussitöt apres la defense 

de Taccroissement de la propriete monastique de mars 1158, et 

Tautre en fevrier 1170. Au temps du regne d’Alexis II, ces deux 

edits ont ete revoques (®). 

On peut se demander dans quelle mesure ces efforts pour entraver 

(1) Zepos, Jus., I, 381 sq Dölger, Regesten^ 1419. De cette mesure parlent 

aussi, chacun d’une maniere differente, Ghoniate, 270 sq., et Kinnamos, 276. 

Cf. Charanis. Monastic Properties, 82 sq. 

(2) Zepos, Jus., I, 387 ; Dölger, Regesten, 1333. 

(3) Zepos, Jus., I, 421 ; Dölger, Regesten, 1398. 

(4) Dölger, Regesten, 1553. 

(5) Zepos, Jixs., I, 429 ; Dölger, Regesten, 1553. F. I. Uspenskij, Pro- 

nija, 1, date erron^ment la revocation de 1183, et tire des conclusions inexacte§ 

de cette date fausse. En decembre 1183, Alexis n’etait plus en vie, 
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Taccroissement des proprietes monastiques ont ete efficaces; les 

actes des monasteres byzantins, conserves dans les archives, mon- 

trent que la propriete monastique s’accroissait continuellement. 

li est important toutefois de noter que Tedit de Manuel etait pre- 

cede d’une decision par laquelle les donations de terres etaient 

permises exclusivement au profit de membres de Tordre senatorial 

et de la classe militaire, c’est-a-dire au profit des feodaux seculiers, 

non des feodaux spirituels. Augmentant sans cesse leurs posses- 

sions et rivalisant ä cet egard avec les monasteres, les feodaux 

seculiers, surtout les militaires-pronoiaires, se trouvaient donc 

en meilleure position gräce ä Tappui du pouvoir imperial qui, au 

temps de la dynastie des Comn^nes, defendait surtout les interets 

de Faristocratie militaire et de la grande propriete. 

L’aristocratie feodale qui s’etait considerablement renforcee au 

temps de Manuel affermit encore davantage ses positions au 

temps de son fils mineur Alexis II, lorsque les affaires de Tfitat 

etaient aux mains de Timperatrice-veuve, la Latine Marie, et de 

son amant, le protosebaste Alexis Comnene. Le gouvernement 

d’Andronic I®^ energique et bien doue, qui s'effor^a de mettre un 

frein ä Tambition de la noblesse feodale et un terme ä sa domina- 

tion, fut seulement un bref episode, et la fin tragique d’Andronic 

prepara le triomphe de Taristocratie feodale sous la dynastie 

des Anges. Le quart de siede pendant lequel Byzance, descen- 

dant de la haute Situation politique oü Tavait elevee Manuel, 

glissait rapidement vers la catastrophe inevitable, fut une epoque 

de decadence et de decomposition. Arretons-nous aux rares don- 

nees sur la pronoia qui sont conservees pour cette epoque. 

Avant tout, il faut que nous nous occupions de Tordre du xsfpaX?] 

de Crde, le grand heteriarque Constantin Ducas, d’octobre 6692, 

qui pose des questions fort embrouillees, Ce document a ete publie 

dans le recueil de Miklosich et Müller, oü il est date de 1184 (au 

lieu de 1183) mais neanmoins attribue ä Alexis II (}). F. 1. Us- 

penskij, Observant qu’en 1184 Alexis n’dait plus en vie, attribue 

ce document tout simplement a Alexis I®r Comnene (^)! Ceci est 

absurde, d’autant plus que le nom d’Alexis se trouve seulement 

dans rintitule de Miklosich et Müller, tandis que le texte m^me du 

(1) M.M., III, p. 235-237, 

(2) UsPENSXiJ, Proni/a, 5, 
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document ne contient aucun nom imperial... Dans la souscription 

du x£(pah] Gonstantin Ducas, il est dit seulement qu’il etait ef- 

dd£2.(pog de Tempereur. La faute de Miklosich et de Müller, en ce 

qui concerne le calcul de Tannee, n’a pas ete remarquee par Böi¬ 

ger, qui date de 1184 ce document, et, en consequence, l’attribue 

au regne d’Andronic II se demande seulement si la tendance 

latinophile de ce document convient bien ä la personnalite d’An- 

dronic Comnene 0 (soit dit en passant, cette tendance latino¬ 

phile, d’apres nous, n’apparait nulle part dans Tacte en question). 

II a echappe ä Dölger qu’E. Gerland a donne une nouvelle edi- 

tion excellente de ce document, edition qu’il presente en deux 

recensions grecques et une Version italienne (2). Gerland considere 

le document commeemaned’Isaac IirAngeetledated’octobre 1191. 

Cependant, le commentaire de Gerland (^) prouve seulement que 

ce document est anterieur ä celui de 1192 que Gerland publie en- 

suite. Gerland ne prouve pas du tout que le premier document 

soit de 1191 et n’explique pas pourquoi il est necessaire de changer 

si radicalement la date de 1183 qui nous est transmise (au lieu de 

6692, il faudrait ecrire 6700 : comment expliquer pareille erreur?). 

On ne voit pas clairement pourquoi nous n’accepterions pas simple- 

ment la date que porte le document et qui correspond a octobre 1183. 

A vrai dire, Alexis II fut tue en septembre 1183, mais, naturel¬ 

lement, en Grete, on pouvait ignorer cette mort en octobre de la 

meme annee. Si nous acceptons comme date de ce document 

octobre 1183, il est clair que la nomination de Gonstantin Ducas 

au poste de xsfaXij de Grete, dont il est parle au debut du document, 

etait un fait accompli sous Alexis II. Gonstantin Ducas avait 

toutes les raisons de s’appeler i^ddeXq?oi; de cet empereur. Gomme 

l’a dejä montre Karl Hopf (*), il avait epouse la niece de Manuel I®r, 

c’est-a-dire la cousine d’Alexis II (^), tandis que Isaac II et Andro- 

nic etaient des parents plus eloignes de Gonstantin Ducas. 

(1) Dölger, Regesten^ 1561. 

(2) Gerland, Noblesse cretoise, 90-98. 

(3) Gerland, Noblesse cr4toise, 21 sgq. 

(4) Hopf, Geschichte, I, 179. 

(5) Observation peu claire U^Uspenskij, Pronifa, 7, n. 5 : «Le xe(paki] de 

Cr^te, Gonstantin Ducas, est appele e^döeXtpog de rempereiir. Or, ce n'est 

pas Ducas qui avait, avec Alexis II, de telles relations de parents, ni, en fait, 

personne d'autre 
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Nous avons cru necessaire de dcbrouiller un peu recheveau com- 

plique que constitue cet acte. Cependant, pour nous, il n’est pas 

d'une importance iinmediate d’etablir sa veritable date. II est 

meine d’importance secondaire pour nous de savoir si cet acte 

est authentique dans toutes ses parties et s’il ne s’y trouve pas 

des additions, liees aux droits de propriete de la famille de Scor- 

dinos; il semhle d’ailleurs que Gerland avait raison en affirmant 

Tauthenticite du document, dont les fautes de langue seraient attri- 

buables ä une transcription tardive (^). Pour nous, la seule chose 

qui Importe est la declaration de Constantin Ducas au debut de 

Facte : lorsqu’il fut, par ordre imperial, envoye comme xe(paX‘^ en 

Grete, il re^ut la mission de mettre chacun des nobles et fideles 

archontes en possession de leurs terres de famille comme des terres 

qui leur avaient ete allouees en TtQovota, eh trjv yoviHrjv inaQxtav 

Tcal yf\v avrov xal diä TtQOvoiarixfjg ÖcoQeäi; ... ötdofievrjv. Plus loin 

il n’est plus question de pronoia: le contenu de Facte consiste ä 

confirmer les droits, sur les terres de famille, des membres de la 

riebe et puissante famille des Scordinos, le document venant des 

archives de cette famille. Cependant, cela ne diminue pas Fimpor- 

tance du passage eite, mais, au contraire, la renforce: car cela 

montre qu’il s’agit ici d’une formule generale qui, a ce qu’il semble, 

est employee dans tous les cas analogues , en d’autres termes, qu’ä 

Byzance, ä la fin du xii® siede, s’etait fortement implantee la divi- 

sion des terres en deux especes; les terres patrimoniales et les 

terres pronoiaires. 

Dans les dernieres decades du xn® siede tombent deux actes de 

la Laure de S. Athanase, qui sont d’un grand interet pour la ques¬ 

tion de la pronoia (®). Les editeurs des actes de Lavra les attri- 

buaient ä Alexis Comnene: le premier, n® 45, date d’oetobre, 

(1) GERI.AND, Noblesse crHoisCy 26 sq. L"authenticit6 de l’acte ne fait pas 

de doute pour Hopf, Geschichte, 179, qui date le document de 1183, c’est-ä-dire 

quUl ne commel pas Verreur dans laquelle sont tombes les autres savants, 

renouvelant Terreur de Miklosich et de Müller. 

(2) Rouillard-Collomp, Actes de Lavra, n® 45, p. 121-123 et n® 47, p. 124- 

127. J*ai moi-mßme, avec la collaboration de feu Tacad^micien D. Anasta- 

sijevid, dans un memoire special qui a paru dans les Milanges H. Gr^goirt, 

III, p. 19-29, analysd ces pifeces. Mais je desire ici souligner que feu Anasta- 

sijevid a donn^ de pr6cieuses suggestions pour la correction du texte de Tacte 

n« 47. 
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IV® indiction, on Ta mis en 1091 ou 1106, et Tautre, n® 47, en 

fevrier, II® indiction, en 1094. Cette datation est indubitablement 

erronee Q). L’acte u9 45 mentionne Toncle de Tempereur, le sebasto- 

crator Jean Ducas. Cependant, Alexis qui inaugure le titre 

de sebastocrator en faveiir de son frere Isaac, n’avait pas d’oncle 

de ce nom. II est evident qu’il s’agit du fameux sebastocrator Jean 

Ducas TAnge, qui fut en effet Toncle d’Isaac II et d’Alexis III 

Anges (2). La chose a ete clairement demontree par Dölger dans 

son excellent memoire sur les actes de Lavra (^). D’apres les in- 

dictions et les mois, Dölger met l’acte n® 45 en octobre 1196 et 

Tacte n® 47 en fevrier 1199, attribuant ainsi les deux documents 

ä Alexis III TAnge (1195-1203). En ce qui concerne le n® 45, 

Texactitude de la data'tionde Dölger, vu ce qui a ete dit plus haut, 

ne fait pas le moindre doute. 

Cet acte contient une requete des meines de Lavra oü il est dit 

que la Laure possede des terres dans les themes de Berrhoea et 

de Moglena, terres qui s’appellent Kov^oixia (^), et qu’elle avait 

obtenues en present de l’oncle de Fempereur, le sebastocrator Jean 

Ducas. Le monastere afferme ces terres ä des stratiotes du theme 

de Moglena, nqog rivag röjv axQaricorebv rov ÖsfiaroQ MoyMvcov, 

et aux pareques de Teveque de Moglena. Mais quelques-uns d'entre 

eux ne paient pas au monastere la dhne qu*ils lui doivent. Alors, 

Fempereur ordonne aux fonctionnaires des themes de Berrhoea et 

de Moglena de prendre la defense des droits de Lavra. Les susdits 

argarmrai sont evidemment des pronoiaires, comme le pense 

Dölger, qui fait observer que des stratiotes paysans ne sont jamais 

mentionnes dans les actes de Lavra (^). 

Beaucoup plus interessant est Facte n® 47. Cet acte imperial 

concerne les mömes terres de Kov^ovxiay qui, comme il ressort 

(1) Erreur aussi dans la date chez M“® G. Roüillard, La dtme des bergers 

valaqaes sous Alexis Comnhnes, M4langes Jorga (1933), 779 sqq. 

(2) Sur le sebastocrator Jean Ducas Ange, cf. G. Ostrogorskij, Uelivation 

de la famille des Anges, Jubil. Sbornik Hussk. Arch, Obsö. v Jugoslami (1936), 

111 sq. (en russe). 

(3) Lavraurkunden, 34 sq. 

(4) Dans le texte rä imXeyöfj.sva ronia i7oufou/ta. Cependant, d’aprös 

rint^ressante Observation de I. Dujöev, Prouevanie vürchu bülgarskoto sred- 

novekovie, Sofia, 1945, p. 40, n. 3, il est ici question, semble-t-il, de la raon- 

tagne de Kozukh qui se trouve dans cette region, de sorte qu’ü faut ecrire 

Kovt^ovxf'd^ 
(5) Dölger, Lemaurkunäent^, 
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de ce document, etaient des päturages de montagne, qu’on appelle 

ici, comme dans d’autres documents byzantins, des planines, mot 

slave emprunte par le grec (n?.avr]V7]). Cependant, dans ce docu- 

ment, on ne parle nulle part du donateur de KovCovxtd) le sebasto- 

crator Jean Ducas. Dans ces conditions, il n*y a aucune raison 

de penser que cet acte emane d’un des empereurs de la dynastie 

des Anges, comme nous avons pu Taffirmer pour le document 

n® 45, oü le sebastocrator Jean Ducas figure comme oncle de 

Tempereur. On ne voit pas non plus pourquoi les actes ont du 

etre emis dans l’ordre oü les ont imprimes les editeurs des Actes 

de Lavra, c’est-ä-dire que le n^ 45 aurait precede le n^ 47. 

La transcription du metropolite de Thessalonique, dans laquelle 

nous est conserve le nQoaraypa n® 47, dit que, dans le menoioge 

imperial, ce ngoarayfia etait date de fevrier, II® indiction, qu’il 

fut enregistre dans l’office du grand XoyagLaarrjg en mars, II® in¬ 

diction, 6607, puis dans les Services du logothete rov yevixov ou 

xmv olxetancbv, egalement en mars, II® indiction. En datant cet 

acte, conformement a Tindiction, de fevrier 1199, Dölger, comme 

les editeurs, est parti de la supposition non-fondee que cet acte 

a ete emis plus tard que Tacte n® 45, c’est-ä-dire apres 1196; en 

outre, il n’a pas tenu compte de Tan du monde qui est indique 

dans un cas. Chacun, il est vrai, accordera ä M. Dölger qu'on ne 

peut pas trop se fier ä une annee du monde qui ne correspond pas 

ä rindiction. Mais, ä supposer meme que Tannee citee contienne 

une faute, il est difficile d’imaginer que 6602 puisse avoir pris 

la place de... 7707, annee du monde correspondant ä 1199 de notre 

ere, comme le propose Dölger : cela voudrait dire que trois chiffres, 

les trois chiffres de la date, sont corrompus tous les trois ( 

au lieu de 

Nous estimons par consequent que l’acte n® 47 fut emis en fevrier 

de la II® indiction du cycle indictional precedent, c’est-a-dire 1184 

de notre ere, ou 6692 depuis la creation du monde. Dans ce cas 

une faute dans Tannee citee, qu’elle se trouvät dejä dans Tancienne 

transcription du metropolite de Thessalonique ou seulement dans 

une copie de date tardive, s’explique facilement, puisqu’elle con- 

sisterait dans Tomission d’un seul Chiffre ( i^xß* ^ corriger en 

S’il en est ainsi, notre ngoarayfia ne peut avoir ete emis que 

par ... Andronic I®r Comnene (1183-1185). On voit clairement, 

a present, pourquoi ce texte s’abstient completement de men- 
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tionner le donateur des Kov!;,ov%ta, tandis que la requete des 

moines de 1196 parle avec tant de respect « de Toncle aime de 

Votre puissante et sainte Majeste, le tres gracieux sebastocrator 

Kyr Jean Ducas ». Non seulement Andronic Gomnene n’avait 

pas avec Jean Ange Ducas des liens de parente aussi etroits qu’Alexis 

III Ange, mais encore Jean Ange Ducas, comme toute la famille 

des Anges, etait fort hostile ä Tempereur Andronie Dr et ä son 

gouvernement anti-aristocratique (^). 

Pour etablir sa Chronologie et refuler celle des editeurs des actes 

de Lavra, Dölger produit toute une Serie d’arguments interessants 

et significatifs. II est vrai quJl se trompe lorsqu’il affirme que la 

mention de la pronoia serait ä peine imaginable au temps d’Alexis Dr 

et que la mention la plus ancienne de la pronoia est de 1162. Döl¬ 

ger perd de vue que l’acte de Eavra de 1162, auquel il songe, et 

dont nous avons disserte en grand detail, parle de nqovoiai qui 

existaient des avant 1119, tandis que les historiens, comme nous 

Tavons vu plus haut, parlent de la pronoia des le milieu du xi® 

siede. En revanche, les autres arguments de Dölger sont non 

seulement fondes, mais encore d’un tres grand poids : 1) notre pros- 

tagma est muni de la remarque ^td Mar^ovxr] OsodmQov, tandis 

que ces mentions de fonctionnaires «intermediaires apparaissent 

pour la premiere fois sous Manuel I®r Gomnene et au plus tot en 

1156 (^); 2) le fonctionnaire qui « s’entremet» de la Sorte n’est 

autre que le tres influent vTtoyQa/ijuarevg de la chancellerie im¬ 

periale, Theodore Matzoukes, que Nicdas Choniate eite 4 l’an- 

nee 1180 (®); 3) le chartulaire Theodore Ghoumnos mentionne dans 

notre nqoarayfia est indubitablement identique au chartulaire 

Theodore Ghoumnos, eite par Nicetas Ghoniate en 1183 (^). 

II est clair que ces faits sont capitaux pour la question de la 

date de notre ngdaray^a, mais il est clair aussi qu’ils parlent plus 

fort en faveur de notre datation qu’en faveur de celle de Dölger. 

En effet, dans notre nQoatayfxay que nous datons de 1185, sont 

mentionnes les noms de deux dignitaires qui apparaissent dans 

une autre source du debut des annees 80 du xii® siede, Il va de 

soi qu'il est possible ä la rigueur, mais il n'est point uraisemblable 

(1) Cf. G. OSTROGORSKIJ, Wid,, p. 122 sqq. 

(2) Dölger, Regesten, 1409. 

(3) Choniate, 281, 6. 

(4) Choniate, 355, 14. 

Byzantion XXIL — 31. 
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que le chartulaire Theodore Chouranos, eite par Nicetas Choniate 

pour Tannee 1183, exerce toujours ces fonctions quinze ann^es plus 

tard; mais en tout cas, il est infiniment plus probable d’admettre 

que Tacte oü ce personnage s’appelle chartulaire est de 1184 

que de 1199. 

Notre nQÖaraypa fut provoque par une plainte des moines de 

Lavra contre les Koumanes installes dans le district de Moglena. 

Les Koumanes poussaient leurs troupeaux (evidemment Tete) dans 

des päturages de montagne, les n^avrjvat, appartenant au monas- 

tere de Lavra et appeles rä Kov^o'oxia; ils refusaient de payer 

au monastere la dime qu^ils leur devaient pour leur betail. L'em- 

pereur ordonne aux TtQaxroQeg de Moglena de forcer les Koumanes 

ä payer au monastere les taxes dues et de ne pas leur permettre 

de prendre sous leur protection les Valaques et Bulgares locaux, 

comme s’ils leur appartenaient; Valaques et Bulgares, eux aussi, 

doivent payer au monastere les taxes. Mais si les Koumanes, sui- 

vant leur mauvaise habitude, persistent ä instiguer Valaques et 

Bulgares ä ne point s’aequitter de leur redevance: alors il faudra 

les eloigner des domaines monastiques, au besoin par la force. Le 

TZQoaraypa^ plus loin, parle de bergers valaques qui appartiennent 

au monastere. Le ngoarayfia dit que les Valaques du monastere 

lorsqu’ils descendent de la montagne (evidemment en hiver) ont 

le droit de faire paitre leurs troupeaux dans les limites du theme 

de Moglena, sans entraves et sans paiement de redevances, et que 

les TtqdHXOQEQ, les axQaxi^xai, les fonctionnaires du theme, pas 

plus que les Koumanes, ne doivent les en empecher d’aucune fa^on 

et ne leur causer aucun dommage. 

Comme nous le voyons, les Koumanes dont ü est question dans 

ce ütqoaxayfia etaient des gens puissants et riches: ils font bon 

marche des droits du monastere de Lavra; tantöt ils defendent 

Valaques et Bulgares au detriment du monastere; tantöt ils mal- 

traitent les bergers valaques au Service du monastere ; le nqoaxaypa 

imperial les mentionne, avec les fonctionnaires locaux et les stra- 

tiotes pronoi'aires— cette circonstance curieuse nous aide ä mieux 

comprendre un passage interessant, mais peu clair, de notre nq6~ 

Gxaypa concernant la pronoi'a. 

A la fin du nqöaxaypa il est dit qu’aux frontieres du village 

de Chostiana, soumis ä Lavra, il y a un monastere de S. Jean Pro¬ 

drome, et qu'ä Fexterieur de ce couvent nqooHad'^vxai dov^evxat 

riveg, «qui ne sont pas donnes en vertu d’un Ttqaxrixov^, au- 
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trement dit, qui ne sont attribues a personne. Plus loin le texte, 

dans Tedition des documents de Lavra par Rouillard et Collomp, 

se lit ainsi (11. 54-57) : xdvrsvdev oc eve^yovvreg raQ Tza^adoostQ 

rov ’^nsttrov'^ OsfjLaxo^ <rd3r> MoyXevcov ijzTjQsdCsiv (^) avrovg 

(hg ojiaQaöorovg fiäXXov o'Sv xal äjt avra>v si xal TiQovoLq. 

TtaQaddöcoxe Ko/Lidvovg rj ßaüiXeia ptov y)vxixdv a'örijg, k.%aqi- 

aaxo xal xovxovg nqog xd V7t avxd>v /novaox'ijQiov rov IlQoöqo^ov. 

Dans cet etat, le texte est inintelligible. Dölger suppose que le 

copiste aura confondu les lignes et propose les corrections que 

voici ä la seconde partie du texte ; ßaacXeia fxov y}vxtxdv avxrjg 

exaqiaaxo xai xodxovg, juäXXov fiev o^v xal bvo otz avx(dv slg tzqö- 

votav TiaqadsScoxE Kofjidvovg nqog xd vn" avxibv fxovaoxrjQiov xdv 

IlQObQOfXOV (2). 
Cependant, un bouleversement aussi radical du texte ne semble 

pas necessaire. ßvidemment, il arrive aux copistes de sauter une 

ligne. Mais il est beaucoup plus rare qu’ils reviennent ä la ligne 

sautee, et que, sans s’apercevoir de rien, ils la transcrivent imme- 

diatement apres la ligne qui suit la ligne passee, et qu’ils avaient 

deja copiee — en d’autres termes, qu’ils intervertissent deux lignes. 

Dans le cas present, cela paratt fort difficile ä croire. Mais surtout 

Dölger, tout en rendant le texte grammaticalement plus ou moins 

comprehensible, ne lui a pas donne un sens satisfaisant. Car il 

admet que Tempereur a donne au monastere un certain nombre 

de serfs, et que, parmi ces serfs, il y en avait deux, les Koumanes, 

qu’il aurait meme donnes au couvent en pronoia — bien que Dölger 

observe justement que fxäXXov /Liev o^v est une formule de grada- 

tion. Or precisement, dans le texte tel qu’il l’a reconstitue, il 

n’y a point de gradation: le fait d’attribuer des serfs en pronoia, 

c’est-ä-dire en propriete coniiiioTmtlU, ne peut evidemment etre 

considere comme une faveur plus grande qu’un don inconditionnel. 

En ouire, le fait de donnex des serfs en pronoia ä un monastere est 

une chose inconcevable ä Byzance. 

Il nous semble que le texte doit etre constitue et compris autre- 

(1) Les 4diteurs, dans Lapparat critique, proposent ijirjQed^scv TceiQdjvrat 

Dölger: inr)Qsd^o>aiv. 

(2) Dölger, Lavraurkunden, 44. Dans la phrase pröcödente, Dölger intro- 

duit certaines corrections, moyennant quoi on lit: xävx$vQev ol iveqyovvreg 

rag TtaQaÖöaeig rfjg vnorayrjg (?) rov Oepiarog MoyXevojv iTtrjQsdCcoaiv 

avrovg d>g dTraqadörovg» 
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ment, et qu’il suffit d’y apporter des corrections beaucoup plus , 

modestes pour lui donner un sens satisfaisant. 

Nous proposons: Kavrevdsv 6 eveQyöjv rä^ tftagaöoaetg tov 

roiovrov difxarog MoyXsvcov eTifjQsdCsi avro-dg (bg aTtaQaÖörovg, 

fiäX2,ov fiev oiv Hat övo oji avtojv elg TtQovotav TtaQadsöcoHB Ko- 

fidvotg ßaaiXeia fxov ’^pv^indv avtfjg e^aqtaaro xal toirovg Tiqdg 

TO V7t avrwv juovaazTjQiov rov JlqödQojuov, 

Voici comment on peut justifier ces corrections. *En pariant du 

fonctionnaire qui effectue les transferts de proprietes dans le 

theme de Moglena, notre nQoarayiJia parle toujours au singulier, 

d'un seul fonctionnaire, p. ex, : 6 o'S v r ä g nagadoastg 

i V 8 Q y oj V rov xoiovrov 6 e a r o g Moykdvmvf^) 

(ce qui justifie le remplacement de nerirov [aucun sens possible!] 

par Toiovrov, tout 4 fait raisonnable). Et encore immediatement 

apres ce texte on peut Ure (1, 58) : 6 tag naqaöoastg ivegyd^v tov 

ddfzatmy MoyXevcüV, Dans ces conditions, il n’y a pas de doute 

que dans le texte gäte, ü se trouve toujours les memes mots 6 svsq- 

yd>v rag nagadoaeig, II se peut que, dans le manuscrit, l’article 

rag, par erreur, a ete repete 4 la suite de quoi le copiste, au lieu 

dieveQyd>v, aura lu evsqyovvreg (de evaqycbv rag). 

S’il en est ainsi, il est naturel de lire ä la place de mriQEdi^eiv, 

anrjQedi^Ei, et il n’est pas necessaire d’ajouter Tteigdovrat, comme 

le proposent les editeurs dans leur appareil critique, ni de corriger 

en iTtrjQed^maiv, comme le fait Dölger. 

L’absurde ei xal nqovoiq. a ete corrige ä juste titre par Dölger 

en eig ngovotav, et il est singulier que les editeurs eux-memes 

n’aient pas fait cette correction toute simple. Ge n’etait pas mdme 

ä vrai dire, une correction, puisqu’un des manuscrits dont ces edi¬ 

teurs disposaient portait precisement cette le^on (le copiste de Tau- 

tre manuscrit a visiblement pris le g pour une abreviation de xat). 

Pour l’intelligence de tout le texte, il est decisif de changer la 

desinence du mot Kofxdvovg, qui doit eive un datif, Kofxdvoig, et 

important de ponctuer, apres ce mot Kojudvotg, en supprimant 

la ponctuation marquee apres avrrjg. L’exactitude de cette cor¬ 

rection, qui d’ailleurs saute aux yeux, est confirm^e dans l’acte 

imperial tout a la fin du document (ligne 63) : dvrl rwv Ttaga- 

doOsvrcov rov roiovrov ixovaorrjglov rov Ugoögofxov, nagaöoQifjaov- 

rat rovroig iregoi, oü rovroig, evidemment, veut dire Ko^dvoig. 

(1) Ainsi dans le texte ä corriger, 1. 43. 
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Notre texte peut donc se traduire; « Le fonctionnaire Charge des 

transferts (de biens) dans ie theme de Moglena a impose des taxes 

aux serfs qui n’ont ete mis en possession de personne en vertu 

d’un nQaHTLXov, et ce fonctionnaire a ete jusqu’ä livrer deux d’entre 

eux aux Kounianes en prono'ia. Mais notre Majeste, pour le salut 

de son äme, a fait don de ceux-ci aussi au monastere de Saint 

Jean Prodrome, qui depend de la sainte Laure ». Puis vient l’ordre 

aux fonctionnaires du theme de Moglena de remettre ces deux 

serfs au monastere. A ce quJl parait, l’empereur n*a pas fait 

present au monastere de certains serfs, tandis que les autres, d’une 

maniere incomprehensible, il les aurait donnes en pronoia, mais il 

les a tous donnes au monastere, apres que l’enquete eut revele 

qu’ils n’etaient enregistres nulle part, sur aucun nqaKXixoVy et que 

le fonctionnaire competent avait fini par livrer deux d’entre 

eux aux Koumanes, en desespoir de cause, semble-t-il. QuJl en 

ait ete ainsi, cela est demontre par Tordre imperial eite plus haut, 

ä la fin du nqoaxayixa, ligne 61: « En remplacement (des serfs livres 

au monastere de Jean Prodrome), qu’il leur en soit remis d’autres 

(aux Koumanes)». Comme on voit, les Koumanes du district de 

Moglena dont parle notre nqooxayiia n’etaient pas seulement de 

riches et influents proprietaires de betail, mais encore des pro- 

noiaires. C’est en cela que consiste le grand interet de ce texte 

et l’importance des conclusions que nous en avons tirees. L’exac- 

titude de ces conclusions ne souffre aucun doute; le nqoaxayfia 

lui-meme dit de ces Koumanes des choses precises qui demontrent 

clairement qu’ils avaient un rang social et meme politique eleve, et 

que nous n’avons pas affaire ici a des serfs koumanes donnes en 

pronoia, comme Tont compris les editeurs des actes de Lavra et 

M. Dölger (i). Au contraire, les Koumanes etaient ces pronoiaires 

auxquels les serfs en question avaient ete attribues en pronoia. 

En leur qualite de personnages influents, riches et puissants, et de 

pronoiaires, ils devaient avoir des relations dont ils savaient user, 

avec le representant local de Tautorite imperiale qui leur avait 

rendu le Service de leur attribuer en pronoia des paysans non 

enregistres. 

D’ailleurs Tempereur lui-meme reconnait leurs droits: bien que 

son üiQoaxayfia soit dinge avant tout contre les actes de violence 

et les ill^alites de ces Koumanes, en depit du fait que Fattribution 

(1) MSme interprfitation che? Duj^^Ev, /oc. ci/., 42, . 
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mentionnee de deux serfs est regardee par le magistrat comme 

illegale, Tempereur, apres avoir decide qu’ils seraient remis au 

monastere, veille ä ce que des hommes de remplacement soient 

donnes aux Koumanes. 

Le fait que les Koumanes de Moglena ont penetre dans les rangs 

des pronoiaires byzantins montre quelle grande extension le Sys¬ 

teme de la pronoia a prise des la seconde moitie du xii® siede, et 

combien nombreuse et variee dans son recrutement etait la classe 

des pronoiaires. Lui appartenaient, entre autres, des puissants 

ethniquement drangers, mais apparentes socialement, sortis des 

diverses nationalites non byzantines qui s’etaient installees dans 

la peninsule des Balkans et dont la force economique consistait 

dans de grands troupeaux de betail. Les pronoiaires n’etaient donc 

pas toujours des proprietaires fonciers. II y avait aussi parmi eux 

des proprietaires de troupeaux, du type transhumant. Par Texemple 

des pronoiaires koumanes, nous voyons aussi que Nicetas Choniate 

avait raison en affirmant que parmi les pronoiaires, il y avait aussi 

des semi-barbares. Ges semi-barbares n'etaient pas seulement des 

Chevaliers occidentaux, mais des representants de la couche supe- 

rieure des nations venues de la steppe et qui s’etaient installees plus 

ou moins temporairement dans la peninsule des Balkans. 

La pronoia n’etait pas seulement l’expression de la force Inte¬ 

rieure de la feodalite byzantine, eile etait aussi l’expression des 

forces centrifuges qui tendaient ä la Separation d’avec Byzance. 

II est tres caracteristique ä ce point de vue que les chefs des Bul- 

gares, les freres Pierre et Äsen, aient cherche ä obtenir une pronoia 

de Tempire byzantin. A Toccasion des pourparlers avec le gouver- 

nement byzantin, qui ont precede la revolte bulgare, Pierre et 

Äsen demandaient, nous dit Nic6tas Choniate, qu’on leur permit 

de servir dans Tarmee romaine et d’obtenir par lettre imperiale 

un certain village, de revenu modeste, situe dans le Balkan (i). 

Dejä F. I. Uspenskij avait compris que ce desir exprime par les 

Bulgares tendait ä Tattribution d’une pronoia. Ce point de vue 

a ete adopte et developpe plus longuement par V. Zlatarski (ä). 

(1) Choniate, 482,15-17 : alrovfievoi avarQaroXoyrjSijvai ^Pcojualocg xal 

Stä ßaaiXelov ygaju/j^arog ofpiot ßQaßsvSfjvai xcoqiov ri ßQaxvnQoaoöov 

narä Tov Alfzov xeIjibvov. 

(2) Uspenskij, Pronifa, 32, n. 1 ; I. V. Zlatarski, Histoire de V J^tat bul- 

gare, II (1934), 435 sqq. Erronee et arbitrajre est rinterpretation de P. Mu- 
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En verite, le cas est clair. La double requete des barbares: ^tre 

admis au Service militaire dans Tarmee byzantine et recevoir en 

m^me temps un village par la voie d’un acte imperial, tout cela 

iliontre, Sans qu’on puisse s’y meprendre, qu’il s’agit d’une pro- 

noia. Le gouvernement byzantin fut assez imprudent pour re- 

pousser la requete de Pierre et d’Asen. Peut-etre pressentait-il 

que, derriere cette demande formulee avec modestie et m6me hu- 

milite, se cachaient des aspirations beaucoup plus ambitieuses. 

Mais, quoi qu’il en soit, d’apres Nicetas Choniate, le rejet de cette 

requete fut une des causes de la revolte de Pierre et d’Asen, qui 

separa la Bulgarie de Byzance et qui crea le second empire bulgare. 

Nous ne pouvons ici toutefois nous aventurer dans la question 

compliquee des causes de la revolte bulgare. 

Mais nous devons nous börner ä constater le fait si important 

pour notre theme et notre these que les chefs des Bulgares, avant 

de lancer leur fameux appel ä la rebellion, voulurent obtenir une 

pronoia, exactement comme Tavaient desire si souvent les repre- 

sentants de l’aristocratie byzantine. 

II n’y a pas de doute que les representants del’aristocratien’atten- 

daient pas qu’on leur attribuät des biens en pronoia, mais qu’ils 

prenaient Tinitiative de reclamer le benefice de domaines de bon 

rapport, et que Tattribution de la pronoia etait g6neralement pre- 

cedee d’une priere des Interesses. On sait de source certaine que les 

charistikaires reclamaient et mendiaient, pour ainsi dire, les biens 

qu’ils souhaitaient obtenir (i). II est tout ä fait naturel que les 

candidats ä la pronoia fissent de meme. Michel Choniate, frere de 

Phistorien Nicetas Choniate, metropolite d’Athenes, dans sa corres- 

pondance, nous en offre une confirmation interessante. A son ami 

Georges Tessarakontapechys, Michel Choniate manifeste son regret 

que Georges n’ait pu obtenir encore la moindre olxovofita, c’est-ä- 

dire pronoia (®). 

TAFÖiEv, Vorigine des Asinides (en bulg.) dans Makedonski Pregled, V, 4 

(1928), 5, d’apr^s lequel le passage cit6 plus haut de Nicötas Choniate signifie, 

non ce que nous avons dit, c*est-ä-dire la reclamation assez mod6ree d'une 

petite pronoia, mais l*exigence d’un commandement militaire dans la Bul¬ 

garie danubienne, et, en mime temps, le commandement ou la propriltl here- 

ditaire de quelque forteresse ou terre de cette region. 

(1) UsPENSKiJ, Mnenija i postanovlenijay 5 sqq. 

(2) Utz. A d fl 71 q o V , ^Axofttvdrov rd c(o^6fieva, 11 (1880), 

17. Sur Michel Choniate, voyez G. Stadtmüller, Michael CkoniateSj Metro¬ 

polit von Aihen, Orientalia christiana^ 32, 2 (1934), 
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Chapitre V 

Les Pronoiaires byzantins sous la domination latine 

Les sources que nous avons jusqu’ä present analysees nous don- 
nent une idee assez claire, mais incomplete, toutefois, de Vessence 
de la pronoi'a byzantine. Elles ne nous donnent aussi qu’une Image 
incomplete, ä cause de leur nature fragmentaire, du degre de dif- 
fnsion de cette pronoi'a au x® siede. 

L’enorme extension que prit le Systeme de la pronoia au temps 
des Conanenes et des Auges nous deviendra claire lorsque nous 
aurons fait connaissance avec les sources de Fepoque suivante, celle 
de la domination latine. En effet, des l’etablissement des feuda- 
taires occidentaux sur le sol byzantin, en pays conquis, il apparu, 
que la condition des terres qui existait alors dans l’empire envahit 
ne differait guere de celle qui prevalait en Occident. 

Zachariae von Lingenthal estimait encore que la feodalite ne put 
s'epanouir pleinement sur le sol byzantin avant le IV® croisade, 
et que, notamment, les relations de « vassalite ^>, caracteristiques de 
la feodalite occidentale, n’ont pu apparaitre ä Byzance qu’ä partir 
de la domination latine, de meme qu’elles ont de nouveau disparu 
avec la chute de cette domination. Cette idee est inexacte. 

Ce qui est exact, c’est seulement ceci. En ce qui concerne les 
relations politiques, Byzance etait fort eloignee du type Occidental 
de feodalite. La structure hierarchique du pouvoir, ä plusieurs 
degres, caracteristique de TOccident, est restee en somme etrang^re 
ä Byzance, bien que certaines traces ou certains indices de relations 
politiques pareilles puissent se trouver aussi dans l’empire byzantin 
des derniers temps. En revanche, en ce qui concerne les relations 
socialo-economiques, il n’y avait aucune difference essentielle entre 
la feodalite byzantine et Toccidentale. C’est precisement a cause 
de cela que les conquerants croises, tres vite, s’adapterent ä la Si¬ 

tuation qu’ils avaient trouvee en territoire byzantin. 
La pronoia byzantine ne differe du fief Occidental que de nom. 

Rien n’est plus facile que de changer unnom : et c’est ce qu’on fit. 
La chronique de Moree, ce fameux monument de la domination 

latine dans la Grece meridionale (i), nous le montre avec une pleine 

(1) La meilleure Edition reste celle de J, Schmitt, The Chroniele of Morea, 

Londres, 1904, Voyez aussi /7. TI. K a K o v d q o v , To Xqovixov tov 
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clarte. Sur Timportance de la Chronique de Moree pour Tetude 

de la pronoia byzantine, Tattention a ete attiree dejä par F. I. Us- 

penskij, qui en a eite quelques passages caracteristiques (i). Nous 

nous arreterons avec plus de detail sur leurs donnees. 

Le conquerant de la Moree, Guillaume Fr de Champlitte (1205- 

1209), entre en pourparlers avec les archontes grecs locaux, et 

Geoffroi de Villehardouin, en son nom, fait appel ä leur soumission 

volontaire. L’accord est obtenu ä condition que tous les « fils 

d’archontes » (aQ^^ovroTtovkoi, aQxovroTtovXa) qui tenaient des jzqo- 

voiai les conservent, s’engagent ä preter serment de vassalite et de 

Service militaire d'apres Timportance de leur tenure, tout le reste 

du territoire devant etre partage entre les Francs et les paysans 

restant sur les terres : c’est-ä-dire que les uns demeurent dans la 

dependance de leurs pronoiaires byzantins, et que les autres de- 

pendent de nouveaux maitres, les Francs. On elit une Commis¬ 

sion de six « archontes» grecs et de six Francs, « pour partager les 

terres et les fiefs » (Ttgovolsg) (®). La grande affaire, pour les nobles 

byzantins, etait donc la Conservation de leurs ngovoiai. Apres s’etre 

soumis au conquerant, ils les conserverent en eff et dans leur in- 

tegralite : et c’est pourquoi ils preterent serment aux nouveaux 

maitres, s’engageant ä leur fournir un Service arme, chacun selon 

Tetendue de ses possessions. 

De cette maniere, une partie des nobles byzantins s’integrerent 
dans le Systeme militaire et economique des vainqueurs — ce qui 
ne representait pour eux rien d’essentiellement nouveau, car, entre 
Teconomie des deux feodalites, l’occidentale et l’orientale, il n’y 
avait aucune difference de principe ou de nature. En se soumettant 
aux vainqueurs, les pronoiaires byzantins, en realite, ne faisaient 
que changer de maitres ; ils possedaient leurs noovotat et accom- 
plissaient le Service arme du temps des Francs aux memes condi- 
tions qui leur etaient imposees au temps des empereurs byzantins, 

MoiQEOjQi Äthanes, 1940 (cf. F. Dölger, B. Z., 40 [1940], p. 236 sqq.); eile 

depend largement de T^dition Schmitt, mais contient des notes interessantes, 

surtout en ce qui concerne la topographie. 

(1) UsPENSKij, Pronifa, 9 sqq. 

(2) Chronicle of Morea, 1644 : 

6ri 6Xa rd aQxovxonovXa dnov TiQovoleg 

vd exovatv 6 xard elg, TtQog rT]v ovaiav onov elx^v, 

Tfjv dvOgcoTidav xal rtjv orgarelav, roaov vd rov evsfisivr)» 

(3) Ibid., 1650 : 

oneQ ifioiQaaaatv roifg xoTiovg xal nqovoleg. 
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Un seul facteur nouveau; le serment de fidelite, caracteristique 

du lien politique existant entre le vassal et le suzerain en Occident. 

A ByZance* ce serment etait inconnu, au point qu*il n’y a pas de 

terme adequat^ dans le lexiqüe byzantin, pour le designer. Aussi 

a-t-il fallu imaginer re^pressiofl etrange, AvOgcoTtia, pour rendre 

le mot hommage. Au contraire, le concept de la pronoia repond 

pleinement aux conditions nouvelles, predsement parce que les 

relations economiques creees par les conquerants latins ne repre- 

sentaient rien de nouveau pour les Byzantins. Comme nous le 

verrons, la Chronique de Moree appelle pronoia aussi bien la pos- 

session des pronoiaires byzantins que celle des Chevaliers occiden- 

taux. Et, qui plus est, la pronoia s’identifie directement avec le 

fief des Chevaliers d’Occident. 

Lorsqu’il fut devenu baile et seigneur de Moree, Geoffroi I Ville- 

hardouin (1209-1228), convoqua ä Andravida une assemblee de ses 

vassaux, grands et petits, et leur ordonna d’apporter la liste (eta- 

blie par la commission susmentionnee), liste « oü etait portee la 

part de chacun, ce qu*il avait obtenu de tenir et de posseder depuis 

le Champenois (Guillaume Champlitte), et ils y trouverent indique 

oü et ä qui avait ete assignee chaque pronoia » (i). 

Ensuite, on enumere les cavaliers pronoiaires. Le premier 

mentionne est fiioig raQxieQrjg vre ^PoC'^egegy Gautier de Ro- 

siere. II avait 24 Haßa}.XaQ(oDV rä <ple et avait bäti la forteresse 

d*Akova. Ensuite venait ^loig OvynoQ vri: MngisQsg (Hugues de 

Bruyeres) auquel on donna les fiefs de 22 Chevaliers, et qui, apres 

avoir re^u une pronoia, bätit une forteresse qu’on nomme Kary- 

tena (^). II eut un fils, ce messire Geoffroi, qui devait ^tre un jour 

le plus cdebre argariüririg de la Grece: i^dxovarog axgarid>rrig. 

Ainsi le mot arQaxidiTTjg prit le sens de Chevalier, et comme le 

mot naguere avait servi pour les pronoiaires byzantins, ä present on 

s’en sert pour les Chevaliers occidentaux (^). Chose encore plus impor¬ 

tante, la pronoia byzantine est identifie purement et simplement 

avec le fief Occidental, La Chronique de Moree, constamment, 

(1) ’Ev TovTi^ rjVQiBrjöav ixei oTiov ijaav ngovoiaa/nsvot. 

(2) V. 1919 : 

etxoai dvQ xaßaXkaQioiV xd tpee rov iööjxav 

T6 jiaQakdßsc reg JtQovoieg exxioe xdcxgo exBlae, 

Kaqvxaivav x' <hv6fjt.aaav. 

(3) V. p, ex. au vers 2698. 
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emploie les deux tennes, sans faire entre eux la moindre diffe- 

rence (}). On forme meme le verbe jigovoidCo} (et le participe 

passif JtQovotaa/xevog) au sens de donner « une pronoia » ou « tenir 

une pronoia » en fief. Dans Tenumeration ulterieure des vassaux 

on voit entre autres que rov juktbq "'Orov vri Nrovgvä (de Tournay) 

ingovolaaev Saavrcog vä rd KaXdßQvxa xal (pie dexa xal övo 

(1939-40). A la fin de l’enumeration des Chevaliers posseseurs de 

terres, on releve encore une fois que tous sont mentionnes comme 

inscrits au temps de feu Champlitte, dans son registre, oü il est 

dit « oü et qui» avait obtenu une pronoia (^). Et Ton ajoute ; 

<1 Mais les Chevaliers qui avaient chacun un fief, comme les ser- 

gents auxquels une pronoia avait ete octroyee, nous ne les enu- 

merons pas par crainte d’etre trop longs » (^). 

Apres avoir lu le registre, Villehardouin demande aux chefs 

(dp;^o?'rec) et aux eveques leur sentiment sur la maniere dont ceux 

qui avaient obtenu une pronoia devaient accomplir leur Service (^). 

Tous deciderent que les possesseurs de quatre fiefs seraient porte¬ 

il) UsPENSKij, Pronija, 10, croit que la pronoia avait tendance k se deve- 

lopper dans le sens d*un Systeme f^odal, mais que dans les pays qui rest^rent 

SOUS la domination byzantine, on n’en arriva pas ä ce resultat. Certes, ajoute- 

t-il, dans les regions placees sous la domination latine, la pronoia commence, 

au XIV« sifecle, ä s'identifier avec le fief, tandis que pour le debut du xiii« 

si^cle, la chose n’est vraie que dans une certaine mesure, Les donnees que 

nous extrayons de la Ghronique de Mor6e se rattachent au d^but mßme du 

xiii« si^cle, ä la periode du d6but de la domination latine dans le P61oponnese. 

La Ghronique, il est vrai, a ete composee beaucoup plus tard, au xiv« sieclc, 

mais son auteur a dispose de materiaux de beaucoup anterieurs au xiv® siede, 

et, entre autres, il avait sous les yeux une liste detaillee des feudataires, liste 

etablie au temps de Ghamplitte. Voir plus loin pour la Situation des terres 

rest^es byzantines. 

(2) libid., v. 1962 : 

evQsdtjaav elg rov xaiQov rov Kafinaveoi] ixeivov 

iyqdfpov elg rd gowrCeargo rov onov i^oav ngovoiaafiivoi 

(Version P : syQatpwg uro Qir^iarqo rov onovoav n^ovoiaapLSVoi, 

(3) Ibid,, 1965 : 

Ol xaßa?.?,dQioi onov etxovaiv ngdg iva (ple 6 xaOevag 

xal ol aiQyivreg dAAd öij onov rjaav ngovotaa/xevoi 

ovdiv ro'dg Svofid^ojuev Siä rrjv noXvyQa<plav. 

UsPENSKij, Pronija, 10, n’a pas rendu exactement ce passage. 

(4) Ibid., 1972 : 

rh n<bg diXow dovAedet 

ixeivoi 6^ov elxav reg nqovoleg oneQ rovg enQOVoiaaav, 
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enseignes "et qu’a cöte de chaque enseigne il y aurait un Chevalier 

et avec lui 12 sergents ; les possesseurs de moins de 4 fiefs donne- 

raient, pour chacun de leurs fiefs, deux sergents montes ou un 

cavalier; les Chevaliers tenant chacun un fief, comme les sergents, 

devaient le Service personnellement. II est ä peu pres sür que c’est 

de cette maniere qu’etait fixe le Service militaire pour les pro- 

noiaires grecs eux aussi, car il est dit ä leur propos, dans la premiere 

citation, faite plus haut, de la Chronique de Moree, qu’ils devaient 

pr^ter le Service ä proportion de Tetendue de leurs fiefs. Ensuite 

on decida que chaque pronoiaire devait servir quatre mois par 

an en garnison, lä oü son suzerain le lui commanderait, qu’il devrait 

quatre mois de Service en Campagne egalement au gre du suzerain, 

et que les quatre mois restants, il serait libre de faire ce qu’il vou- 

drait Q-), Les eveques et les membres des ordres religieux ne sont 

pas tenus au Service de garnison (dovkeiag), mais doivent partici- 

per aux campagnes de guerre, «comme les pronoiaires»(^). En con- 

sequence, les feudataires occidentaux s’appellent constamment pro¬ 

noiaires et leurs fiefs des jtQÖvotai^ Il est interessant de noter que 

Texpression ngovoidtogag, qui se trouve ici employee pour les Che¬ 

valiers occidentaux dans les deux versions grecques de la Chroni¬ 

que de Moree, est traduite li feudati dans la Version italienne (3). 

Ensuite, Villehardouin commanda ä ses vassaux-chevaliers, grands 

et petits, de se preparer ä entrer en campagne pour occuper les 

terres qui leur avaient ete devolues en pronoia et conquerir celles 

qui n’etaient pas encore partagees (^). Dans le recit de cette cam- 

(1) Ibid., 1995 : 

on etc ro‘dg fii^vai; ScoSexa onov e^si 6 ^govoc oAog, 

vd ixnXrjgdiivr} 6 xard elg roifg rsaoagag ydg 

elg yagvi^ovv xaBoKixriv ivOa dgeaei rov d(pdvT7] * 

Tovg öb Tovg ä^^ovg recToagovg vd dTtegxeTai elg (povaaäxo^ 

evQa ßovXexai rov ngovotarogov 6 dipevrrjg 

TO Ö£ TO TQirov Tov XQOvov Tovg TsrraaQovg ydg ju'fjvag 

ofpeiXsi 6 nQovoidroQoag vd evi onov Bb^ei. 

(2) 2009 : ^OipeiXovV elorai navraxov (badv x’ ol ngovoiarogoi. Cf. 2699- 

2704. 

(3) C. Hopf, Chron. gr. ro/r?., 429 :« Et altri mesi li feudati seguir li lor pa- 

droni nel’ essercito, e 4 mesi li feudati fossero in lor libertäEt plus loin, 

sur le Service des eveques: « Mä in le guerre, in le battaglie, in le scursion fos' 

Sero per tutto, come li feudati». 

(4) Cf. 2020; 

TOi)c rö^ovg Sttov ingovoidarrjoav vd rovg xegöl<Tei 

x' ixEivovg ÖTiov ovx fii;^ac;ev vd BiXow Hovymcn^asi. 
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pagne, il est de nouveau question de fiefs (tcqovo vai) et d’attribu- 

tion des Ttg^voiai ä des Chevaliers (i). 

Quelques forteresses grecques opposerent une resistance obstinee, 

mais Taffaire se termina de nouveau par un compromis et la sou- 

mission de la majorite des « archontes». Villehardouin s’obligea 

par ecrit ä respecter la foi, les coutumes et les lois des ""Pco/ualoi, et 

cette politique conciliante rencontra Tadhesion generale. Selon la 

Chronique de Moree, tous souhaitaient que le pouvoir sur la Moree 

demeurät dans les mains de cet homme admirable et sage qui 

reglait toutes« les affaires des Francs et des Romains, satisfaisant 

le desir de chacun et distribuait des TtQÖvotai». Acquerir une 

pronoia : tel etait le but principal des Chevaliers d*Occident. Con- 

server leur pronoia : c’est ä quoi aspiraient avant tout les nobles 

byzantins. Mais relisons les vers 2099-2100 de la Chronique de 

Moree (^)... 

Nous ne nous arreterons pas ä Tinteressant recit selon lequel, 

au temps du gouvernement de Geoffroi II de Villehardouin (1228- 

1245), le clerge latin, qui tenait le tiers du territoire de la princi- 

paute de Moree, refusa de participer ä la Campagne contre les villes 

grecques rebelles... Lä-dessus, Geoffroi de Villehardouin, pour punir 

ces clercs, de confisquer toutes Ttqovoiai clericales. Plus tard, ä l’in- 

tervention du pape, les affaires s’arrangerent. Les ngovoiai fu- 

rent restituees aux clercs (3). 

Citons seulement deux passages particulierement saisissants de 

la Chronique de Moree ä propos du debut du regne de Guillaume II 

Villehardouin (1245-1278). Les Francs assiegent Corinthe. A la 

(1) Cf. vers 2060, 2067, 2076. 

(2) Td ndvra o2.a ngdy/xara ts >cal ^PoifJLaioiV 

Tov Hadei^oQ r^v ÖQs^iv xal xd ngovoidG/xard rovg. 

(3) Dans ce r6cit, Texpression pronolia est constamment employee ä propos 

des fiefs de clercs (cf. vers 2639, 2649-51, 2667, 2690, 2696). Gela est tout ä 

fait naturel, car les clercs catholiques, comme les Chevaliers lalques, avaient 

leurs fiefs et devaient participer aux campagnes. La difference essentielle 

et caract6ristique qui existait ä cet egard entre TOccident et Byzance, oü 

le clerg6 ne faisait pas de Service militaire et n’avait pas de pronoia, cette 

difference est soulignee par cette meme Chronique de Moree, d'aprfes laquelle 

Geoffroi II de Villehardouin, en maniere d’avertissement aux clercs qui r6sis- 

taient ä ses sommations, leur adresse ces paroles; « Si, ce qu’ä Dieu ne plaise, 

les Romains devaient reprendre les terres que nous possedons en Romanie, 

ils ne nous permettraient pas ä vous, representants du clerg^, de tenir des 

pronoiai et d’avoir des privilfeges» (ibid., 2693-2696). 
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fin, les habitants de Corinthe cedent et livrent la ville apres qu’ils 

ont re^u la promesse, confirmee par serment, « qu’ils tiendront 

leur TiQovoiai comme les autres Romains dans toute la principaute»(i). 

A Toccasion de la reddition de Goron et de Modon a Venise, cette 

reserve caracteristique fut faite que les Venitiens seraient seigneurs 

et maitres du territoire de ces villes « ä l’exception de ces terres et 

Ttqovoiai qui appartiennent ä des prono’iaires » (^). On voit bien par 

lä que les TiQovotai etaient considerees comme des entites autono¬ 

mes qui avaient une Situation speciale dans le territoire conquis. 

En examinant les donnees citees, nous arrivons ä la conclusion 

que, dans les evenements du Peloponnese (premiere moitie du 

xni6 siede), la question delapronoia avait une signification decisive 

et que le röle principal, dans ces evenements, a ete joue d’un cöte 

par les Chevaliers occidentaux, et de l’autre, par les pronoiaires 

byzantins. On a l’impression que, ä l’epoque de la conquete franque 

du Peloponnese, cette region etait, en fait, aux mains des pronoiaires 

et que les pronoiaires sont le seul facteur avec lequel comptaient 

les conquerants. Cependant, les Chevaliers occidentaux et les pro¬ 

noiaires byzantins s’entendirent aisement; de leurs rapports mu- 

tuels dependait principalement le cours des evenements. II semble 

que, du cöte byzantin, les pronoiaires representaient la seule force 

reelle, et que la resistance ne dura qu’aussi longtemps que les pro¬ 

noiaires enfurent räme. Ils se soumirent enfin, ä une condition: celle 

de garder leurs jtQovoiai; mais ä cette condition, ils se soumirent 

de bon coeur. La question de la pronoia-fief dominait tout. Les uns 

cherchaient ä en acquerir, les autres ä en garder le plus possible. 

Chapitre VI 

Les Pronoiaires dans TEmpire de Nic6e 

Les pronoiai jouerent un röle important dans les regions qui 

echapperent ä la domination latine et resterent au pouvoir des 

Byzantins. L’Empire de Nicee, qui naquit dans la guerre contre 

(1) Ibid., 2822: 

/ÄsB* ÖQuov yäg xai ov/ntpayvleg vd Tsg ngovoteg rov 

>cad(x}g X* oi sregoi ^Pmixaloi tov nQtyxiTtdrov 6Xov» 

(2) Jbid,, 2859: 

ävev rd}V TÖnmv xal ngovoitov rd ixow oi jiQovoiaTdQoi. 

Autres dorniges caract6ristiques sur la pronoia aux vers 2955 et 4573. 
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les Latins, represente ä plus d’un egard, un organisme plus sain, 

politiquement et socialement, que l’ancien empire de Byzance, de- 

truit par les conquerants d’outre-mer. (Tandis que la politique de 

Manuel Comnene et des Anges favorisait la croissance des forces 

feodales, la politique des empereurs de Nicee, au contra’re, les 

contint, dans une certaine mesure/ Temoins, les mesures ecoio- 

miques de Jean III Vatatzes (1222-1254) dont les historiens byzan- 

tins du XIII® et du xiv® siede, non sans raison, parlent avec le plus 

grand eloge, et l’attitude hostile de son fils Theodore II Lascaris 

(1254-1258) envers l’aristocratie feodale. Dans l’esprit des meil- 

leures traditions byzantines, Jean Vatatzes s’est efforce de renover 

le systtoe des petites proprietes militaires. Nicephore Gregoras 

raconte que les Koumanes « qui-, .sous la pression des Mongols, 

avaient passe le Danube et avaient battu la Thrace, furent, au 

temps de Jean Vatatzes, enregimentes dans rarmee romaine, et 

qu’a cette occasion, il leur accorda des terres pour qu’ils y habi- 

tassent, les uns en Thrace et en Macedoine, les autres en Asie le 

long du Meandre et en Phrygie (^) ». Cette migration et Installation 

des Koumanes, convertis en ^tratiotes byzantins, Theodore II 

Lascaris l’avait en vue lorsqu’il dit dans son panegyrique : « Ayant 

transfere le Scythe des provinces d’Occident, tu convertis sa 

race en nation soumise, et, lui ayant donne pour habitat le pays 

des fils des Perses (c’est-ä-dire des Turcs) tu as bride Telan effrene 

qui le porte vers TOccident (2) ». Cependant, Jean Vatazes ne se 

borna pas ä donner ä des etrangers des terres avec Obligation de 

preter le Service militaire. Parlant de l’organisation de la defense 

sur la frontiere seldjoucide, Pachymere nous dit que pour le 

Service militaire on utilisa la population locale, celle de la ligne 

frontiere (®). 

nCependant, bien qu’il soit absolument hors de doute que les em¬ 

pereurs de Nicee, dans leur politique, se laisserent guider par des 

principes plus sains que leurs predecesseurs byzantins, il ne faut 

pas, pour autant, surevaluer Timportance du changement de sys- 

(1) Gregoras, 1, 3'?, 3-Ö. Ct. AgroRolite, 65, 15-2Ö 6d. Heisenberg. 

(2) Ge passage, tir6 d’un discours inedit de Theodore 11 Lascaris, est cit6 

dans le memoire de F. I. Uspenskij, Potir Vhistoire de la proprUti paysanne 

(en russe), Z.MM.P,, 225 (1883), 339. 

(3) PaghymEre, I, 16-18. 



496 G. OSTROGORSKIJ 

teme Q),-! Nous avons vu que les Comnenes, eux aussi, et specia- 

lement Jean II, puis Manuel I®^ prirent certaines mesures tendant 

ä renouveler la classe des stratiotes. La politique de Jean III 

Vatatzes etait ä ce point de vue plus consequente. La croissance 

des forces centrifuges dans Tempire de Nicee fut quelque peu en- 

travee, et c’est lä, de toute evidence, un fait important, de meme 

que la prosperite economique relative de TEmpire de Nicee, dont 

temoignent, unanimement, les historiographes byzantins de l’epoqud^ 

Mais, malgre tout cela, il est indubitable que l’empire de Nicee, 

lui aussi, montra tous les traits typiques du gouvernement de classe 

feodal. De plus, dans l’empire de Nicee, s’infiltrerent, de Tempire 

latin tout proche, certains traits typiques de la feodalite occiden- 

tale. Tout le pouvoir continuait ä se trouver dans les mains des 

nobles (2). On y voyait regner la grande propriete fondee sur le 

travail des par^ues dependants. Le Systeme de la pronoia florissait, 

C’est ce dont temoigne, entre autres, le recit de Pachymere sur 

l’organisation de la defense dans les regions de la frontiere orien¬ 

tale. Toute cette Organisation reposait sur les militaires, aussi 

bien les stratiotes que les pronoiaires. Pachymere a raison de la 

considerer comme Tune des grandes forces de Tempire de Nicee. 

Certes, |entre stratiotes et pronoiaires, il y a une difference, mais 

purement sociale : tous les militaires et defenseurs de la frontiere 

etaient, d’apres Pachymere, affranchis d’obligations fiscales, et les 

plus importants d’entre eux recevaient des terres, attribuees en 

pronoiai 0. Ce temoignage de Pachymere non seulement eclaire 

le lien direct qui unit le Systeme de la pronoia et le Service mili- 

taire, mais encore indique clairement a qui Ton attribuait des 

pronoiai. Les grandes possessions pronoiaires n’allaient naturelle¬ 

ment qu’aux representants de la noblesse, tandis qu’aux autres 

on donnait des petites parcelles militaires, car il n’y a aucun doute 

que des terres etaient assignees ä tous les soldats employes ä la 

garde de la frontiere. Rappelons-nous ce que dit Pachymere dans 

(1) Comme le fait, par exemple, D. Xanalatos, Wirtschaftliche Aufbau- 

u, Autarkiemassnahmen im XIII. Jahrh., Leipziger Vierteljahrschrift f. 

Südosteuropa, 3 (1939), 129 sq. 

(2) Cela est bien mis en lumi^re par M. A. Andreeva, 06erki po kulture 

vizantijskogo doora v XJIJ i?., Prague, 1927, 126. 

(3) PACHYMtaiE, I, 16, 9-10 : dAA' ärsAefag psv rovg ndvrag, ngovolag Ö’ 

ix ro'6r(ov rodg imSoioriQovg. Cf. p. 178. 
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ce passage fameux: <t Avec le temps, ils devinrent riches. Pour 

eux,l’opulence coula comme un fleuve, et au für et a mesure que 

croissaient leurs moyens et leur aisance, ils se montraient plus 

braves en face de Tennemi». Theodore Scutariotes, lui aussi, parle 

des pronoi’ai comme d’une source de richesses. Scutariotes met les 

stratiotes-pronoiaires sur le meme plan que les representants de 

Laristocratie, les iieyiaxaneq. Glorifiant Tadroite et sage politique 

de Jean Vatatzes, Scutariotes affirme que ses sujets s’enrichissaient 

et que (il semble que la chose Tinteresse vivement) le cadre des 

stratiotes eb-la classe des ^sytorävei; tiraient de grands revenus 

des pronoiai et des biens-fonds (^). C’est evidemment au Systeme 

de la pronoia que se rapporte ce passage de Pachymere ä propos 

de Jean Vatatzes : « Jean Vatatzes etait ä ce point la providence 

de tous dans son empire, qu’il considerait que les terres cultivables 

meritaient l’attention toute speciale de Tempereur et qu’il installa 

des villages sur ces terres aupres de chaque forteresse et de chaque 

fortin, pour que la place voisine fut ravitaillee gräce aux fruits et 

aux revenus de ces cultures... » (2). 

Particulierement interessante et importantes sont les donnees 

concernant la pronoia dans les actes de l’epoque de Tempire de 

Nicee, avant tout dans les actes du monastere de la Lembiotissa, 

pres de Smyrne. Les actes de la Lembiotissa, publies dans le recueil 

de Miklosich et de Müller, ont ete commentes dejä par V, G. Vasi- 

lievskij dans son excellente etude sur l’histoire interne de Tempire 

byzantin. Mais, comme nous l’avons deja dit plus haut, V. G. 

Vasilievskij n’a pas touche de pres ä la question de la pronoia (®). 

Avant tout, nous devons considerer le prostagma imperial de 

juillet 1233 qui est de la plus grande importance pour le probleme 

de la pronoia. Ce prostagma a ete provoque par la querelle entre la 

Lembiotissa et le vestiarite imperial Jean Ravdokanakis, a propos 

de la terre du village de BdQri> qui s’appelait aussi rd M7}ka (^). 

Ravdokanakis affirmait qu’il avait acquis cette terre litigieuse 

comme dot de la part de son defunt beau-pere, Basile Vlatteros, 

et que Vlatteros avait achete cette terre aux trois freres Gounaro- 

(1) Theod. Scutariotes, Add, ad. Acropol.t 6d. Heisenberg, p. 286, 18-22. 

(2) PachymEre, I, 69, 8-10; cf. Uspenskij, Istorija, III, p. 578. 

(3) Maierialg, Z.M.N.Pr., 210 (1880), 98-170. V. plus loin, notes addition- 

neUes, p. 517. 

(4) M. M., rv, 199-200. Dölger, Regesien, 1734. 

Byzantion XXII. — 32. 
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pouloi de MrjXa, qui etaient ses pareques (vjto naqoiHiav reXovvrcov 

avr&)- De son cöte, le monastere affirmait que cette terre leur 

appartenait de droit, car il l’aurait obtenue en present de Tempe- 

reur lui-mtoe. 

Nous pouvons verifier les declarations de Tune et de Fautre partie. 

Ces affirmations avaient une certaine base. En realite, Jean Va- 

tatzes, ayant restaure le monastere de la Lembiotissa, qui se 

trouvait dans un etat de profonde decheance, lui confirma par un 

chrysobulle d’aoüt 1228, le droit de propriete sur le bien donne 

au monastere de Bari ou de Mila, avec les pareques installes dans 

ce domaine, et aussi avec les trois fils de Mr]^d> (d’apres laquelle 

ce bien avait ete nomme ?), qui vivaient ä Smyrne 0. Cependant, 

il existe aussi un acte par lequel les freres Michel et Jean Gounaro- 

poulos et leur cousin Nicolas avaient vendu, dejä en novembre 

1207, au glorieux vestiarite Basile Viatteros, pour 40 nomismata, 

le quart de leurs parcelles ; et, en mars 1208, Nicolas Gounaro- 

poulos, devenu moine entretemps, et appele ä present Nicodeme, 

vendit pour 20 nomismata toute sa part ä la noble dame Anne, 

veuve de Viatteros (®). Nous pouvons meme entrevoir pourquoi les 

Gounaropouloi ont transmis une partie de leurs terres ä Viatteros, 

Trois annees auparavant, les habitants d’un village appartenant ä la 

metropole de Smyrne avaient occupe leurs possessions. Mais ces 

possessions leur ont ete restituees par nQoarayfia imperial de 1207 

sur la base d’une requete que Viatteros avait presenteeaTenipereur, 

Viatteros qui representait les Gounaropouloi comme ses parents 0. 

Dans ces conditions, la terre des Gounaropouloi, donnee ä Viat¬ 

teros, constituait une remuneration pour ses bons Offices. De cette 

maniere, les Gounaropouloi, s’etant liberes de la metropole de 

Smyrne, tomberent aux mains de Viatteros. Vraisemblablement, 

c’est pour cela qu’ils sont ensuite devenus ses pareques. 

Des querelles pour la terre de Gounaropoulos eclaterent bientöt 

apres la donation imperiale de la terre de Bari au monastere, Comme 

Tune et Fautre partie, et Ravdokakanis, qui avait acquis cette 

terre des mains de Viatteros ä titre de dot, et le monastere, qui 

(1) M. M, IV, 2, Dölger, i?epes/en, 1710 et 1785. 

(2) M. M. IV, 185-86. 

(3) M. M. IV, 183-84. 

(4) M. M., A, 217-218. Vasiljevskij, Materialy, Journal du Min. de VInstr. 

Publique^ 210, 146, date ce protagma de 1192, mais il sera plus correctement 

dat6 de 1207 : cf. Dölger, Chronologisches^ 315, note 1. 



LA PRONOIA 499 

avait re^u de rempereur lui-meme tout le village de Bari, avaient 

certains droits sur cette terre — la question etait relativement 

compliquee. On produisait des decisions aussi bien en faveur d’une 

partie que de Tautre. En octobre 1230, Ravdokanakis reussit ä 

obtenir un nqoaxayiia imperial par lequel etaient confirmes ses 

droits sur les parcelles contestees, tandis que les pretentions du 

monastere etaient repoussees (}). Cependant, un TiQooxayfxa d’aoüt 

1232 reconnaissait les droits de la Lembiotissa et defendait ä la 

veuve de Vlatteros et ä Ravdokanakis d’importuner le monastere 

par leurs exigences, puisque Tempereur avait donne le village de 

Bari ä la Lembiotissa apres Tavoir enleve a Vlatteros (2). Mais 

Ravdokanakis ne renon^a pas ä la lutte et en aoüt de cette m^me 

annee 1232 (^) recevait du moine Nicandre (le nom est Nicodeme 

dans l’acte de 1208) Gounaropoulos la confirmation du fait que 

celui-ci, de son propre mouvement, avait vendu sa part ä Basile 

Vlatteros (ou plus exactement ä sa veuve) et que ses Cousins Michel 

et Jean Gounaropoulos avaient Tintention de faire de meme. II 

semble qu’alors les Gounaropouloi se trouvaient pris dans la quereile 

entre Ravdokanakis et la Lembiotissa, comme ils T avaient ete 

anterieurement dans la querelle entre la metropole de Smyrne et 

Vlatteros. L'annee suivante, selon la decision du duc du th^me 

des Thracesiens, Jean Dukas Kourtikios, l’affaire fut de nouveau 

tranchee au profit de Ravdokanakis et cette decision lui fut con- 

firmee par un nQoaxayfia imperial de juin 1233 muni d'un sceau 

de cire et de Tindication Siä Af]fj,rjxgiov ToqvlxIov (^). Mais le 

monastere non plus ne se tint pas pour battu, car dejä un mois 

plus tard, etait rendue une nouvelle decision, definitive cette fois, 

en faveur du monastere, et ce r^lement final de la dispute fut 

confie ä Demetrius Tornikios lui-meme, que Tempereur appelle 

son propre frere {wbxddeXipoQ) (®). 

La decision qu’avait finalement prise Demetrius Tornikios pre¬ 

sente pour nous un interet extraordinaire : « Les Gounaropouloi 

(1) M. M., tV, ÖlS. Dölger, Regesten, 1724, 

(2) M, M., rv, 194-5. Dölger, Regesten, 1728. 

(3) M. M., rv, 189-190. Ce document est dat6 d^aoüt, V« indiction 6740. 

Par cons^quent, M. M. citent erron6ment Pann^e 1225 (de m6me que Vasi- 

LJEVSKij Materialy, 147). 

(4) M. M., rv, 219-20. Dölger, Regesten, 1733. 

(5) M. M., IV, 99. 
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n’avaient pas le droit, ainsi s’exprime la decision, de vendre leur 

terreäVlatteros,car cetteterre etait une terre soumise ä la TtaQoi^la, 

c’est-ä-dire au servage, et les gens qui sont dans cette condition 

de pareques n’ont pas le droit de vendre la terre qu’ils possedent 

ä ceux qui tiennent cette terre en vertu d'une pronoia, car les terres 

donneesenpronoiasetrouvent toujours sous le contröle de l’fitat&O), 

Si Ton examine de plus pres le texte de cette decision, il en resulte 

clairement que Tornikios ne nie pas en principe le droit qu’ont les 

pareques de vendre leur terre; or, comme le montrent d’autres 

documents, les pareques indubitablexnent possedaient ce droit (voyez 

plus bas). Tornikios regarde comme illegale seulement la vente de 

terres de pareques qui auraient ete donnees en pronoia ; ce qu’on 

interdit aux pareques, c’est seulement de vendre leur terre ä celui 

auquel eile a ete donnee sur la base d’une pronoia; en d'autres 

termes, le pronoiaire n’a pas le droit d’acheter ä ses pareques une 

terre qui lui a ete donnee en pronoia, c’est-ä-dire pour un usage 

temporaire et conditionnel. On ne peut pas dire que la terre des 

pareques en general se trouve sous le contröle de l’Etat. Cela, 

notre texte est fort loin de Taffirmer et ce serait du reste absurde 

de le pretendre, car, sur une terre patrimoniale par exemple, la terre 

des pareques se trouvait evidemment etre la possession, ou plutöt 

la pleine propriete de leur maitre. Or, si celui-ci jouissait d’une 

pleine immunite, cette terre pouvait tres bien n'avoir aucun lien 

avec rfitat. C’est seulement des terres des pareques attribuees 

ä un pronoiaire que Ton peut dire qu’elles se trouvent au pouvoir 

de rEtat. La signification de la decision de Tornikios consiste pre- 

cisement en ceci qu’elle nous permet de saisir cette circonstance 

tres importante. A la difference du proprietaire, le pronoiaire est 

seulement le maitre temporaire de ses pareques, et la terre de 

pareques qui lui a ete attribuee en pronoia represente sa posses¬ 

sion temporaire et conditionnelle, mais en fait continue ä se trouver 

sous le contröle de l'Etat. En verite, si le pronoiaire pouvait acheter 

de la terre aux pareques de sa pronoia, quel en eüt ete le resutat ? 

Par le fait möme, il eüt transforme la terre qui lui avait ete attri¬ 

buee sur la base d’une pronoia comme bien d’usage temporaire et 

conditionnel, en une propriete quiritaire, inconditionnelle et suc- 

cessible. Or c’est precisement cela qu’a voulu faire Basile Vlatteros. 

(1) M. M., IV, 199* Cf. plus loin, Notes additionnelleSf p. 517. 
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II est clair qu’un acte pareil ne pouvait pas etre reconnu comme 
legal (1). 

Au contraire, le par^que d’une propriete patrinioniale,assurenient, 
pouvait, moyennant Tautorisation de son maitre, vendre sa terre, 

et Ton comprend qu’il n’y avait aucun obstacle ni emp^chement 

a ce que le proprietaire achetät de la terre aux paysans installes 

sur son territoire (^). Car, enfin, il etait le proprietaire de sa terre, 

y compris la terre de ses pareques. Le pronoiaire n’etait pas pro¬ 

prietaire, mais seulement possesseur de la terre qui lui avait ete 

donne en pronoia, et il n’avait point le droit de la transformer ä 

son gre en une veritable propriete. 

Il s’agit d’un acte du dux Jean Selagites et de Teveque Jean 

d’Amozoh de juillet 1262 0, et d’un ordre (Sgia/iög) de Tempereur 

Michel VI11 Paleologue de septembre 1262 (^). Ces actes ont eu 

pour occasion un litige entre le monastere de Patmos de Jean 

le Prodrome ot les habitants du village de Malachion, ä propos 

(1) Si Ton constate qu'il y a eu beaucoup de flottement et d'avis contra- 

dictoires avant le röglement final de ce litige, cela est dü 6videmment au fait 

que Vlatteros et Ravdokanakis ont reussi assez longtemps ä dissimuler que 

les Gounaropouloi etaient des pareques de la pronoia de Vlatteros. Sur la 

base des documents conserves, on ne peut determiner avec certitude ä partir 

de quel moment ils le sont devenus. Nous avons suppos6 que la chose a eu 

lieu apr^s Tintervention de Vlatteros en leur faveur en 1207, mais il est pos- 

sible qu^ils l’aient ete depuis plus longtemps et qu’il ait cach6 le fait ä dessein 

en les faisant passer pour ses parents. 

(2) De tels cas tout de m§me etaient rares, le proprietaire n’ayant aucune 

raison d'acheter de la terre qui se trouvait de toute maniere poss6d6e par lui 

en pleine propri^t^. On peut cependant citer le cas de Nicolas Maliasenos 

et de sa femme, ktitores du monastfere de Nea Petra en Thessalie, qui, ayant 

erig^ un monastdre sur la terre d^un paysan de leur village de Dryanuvena, 

deciderent de racheter cette terre ä leur paysan. Leur droit de racheter 

la terre ä des paysans qui leur appartenaient, non seulement n’est pas contest6, 

mais leur acte est sp6cialement qualifie comme un acte d’humanite, car, comme 

le d6clare le vendeur lui-m§me, le paysan Michel Archontitzfes, dans son 

acte de vente de 1271, les epoux Maliaseni ne voulaient pas prendre cette 

terre comme seigneurs et maitres de la famille des Arkhontitzai, ce qu'ils au- 

raient tres bien pu faire, puisque Tempereur leur avait donn^ tout le territoire 

de Dryanuvena en propriete de famille; mais ils r^solurent de racheter la terre 

ä la famille des Archontitzai, parce qu'ils etaient naturellement justes et 

amlK, du Christ (M. M. IV 397-8). 

(3) M. M. VI, n“ 85, p. 210-212. Dölger, Reg. 1912. 

(4) M. M, VI, n° 86, p. 212-24. Dölger, Reg. 1913 a. 
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d’une terre de 4 ^tvy&Qia qui s’appelait Ffovia TOü/7£Td»?y.L’ordre 

imperial de septembre 1262 dit que la terre litigieuse avait ete 

donnee au monastere par chrysobulle, et effectivement il existe 

un chrysobulle du meme Michel VIII de mai 1259, par lequel a ete 

donnee au monastere de Patmos, entre autres, cette terre, qui au- 

paravant appartenait au gendre de I’empereur, leprotosebaste Ma¬ 

nuel Comnene Lascaris (i). Selon VoQiafiög de 1262, le monastere 

avait possede cette terre au cours de trois annees sans etre inquiete 

par personne (2), mais ensuite des pretentions furent elevees sur 

eile par les habitants {ETtotxot) du village de Malachion, qui 

conune Tindique clairement Tordre imperial, fut donne en nQÖvoia 

{sig nqovoiav) ä Toncle de Tempereur, Georges Comnene Ange. 

Le pronoiaire Georges Angelos qui certainement a declanche cette 

querelle, affirmait que la terre etait possession heriditaire de ceux de 

Malachion, inscrite dans leur liste cadastrale et que c’est sur la base 

de cette propriete qu41s devaient et pretaient des Services d’fitat 

et de guerre. L’empereur ordonna au duc du district de Melanou- 

dion, Jean Selagite, et ä Tev^que Jean d’Amozon de revoir toute 

Paffaire: s'il etait etabli que la terre reellement appartenait aux 

habitants de Malachion comme leur propriete herditaire et qu’ils 

payaient pour eile des droits fiscaux {ini yovtxm dixaicp xai rsXsi 

drifjtoaLaHm)y alors les commissaires devaient faire rapport ä l’em- 

pereur; si, d’autre part, les habitants de Malachion tenaient cette 

terre sur la base de location et de utQovota {hiiiioQroyg xai ngovoia- 

Gxtxoyg) et s’ils payaient la dime {pLoqrrjv) soit ä la caisse d’Etat 

soit ä ceux qui possedaient alors en pronoia le village de Malachion 

TZQÖg roig xarä xaiQO'bg eig TtQovoiav exovrag rä MaXa^iov, alors 

la terre doit faire retour au monastere. Get interessant avis im¬ 

perial a ete deux fois rapporte d’une maniere tout ä fait pareille : 

dans Tacte de Selagite et dans l’ordre imperial lui-meme. Les deux 

documents opposent nettement, d’une part, la propriete heredi- 

(1) M.M. VI, n® 76, p. 199-201: Dölger, Reg. 1871. Voyez aussi Tacte sur 

le transfert de la terre attribu^e, M. M. VI, n® 77, 201-202. 

(2) Cette affirmation, cependant, ne cadre pas avec le fait qu'il existe un 

ordre de mfime empereur Michel VIII de juillet 1259, par lequel Vempereur 

ordonna ä sa parente la 7tQ(oroasßd<rtiaaa Marie Comnfene Lascaris de veiller 

ä ce que ses gens n'importunent plus le monastere ä propos de la terre Gonia- 

Petaki. Cf. M. M., VI, n® 72, p. 202. Dölger, Regesten, 1876. La 7tQmro~ 

aeßdcrriaaa Marie Comnöne Lascaris, ^videmment, est la veuve de Tancien 

possesseur de la terre, le protos^haste Manuel Comnfene Lascaris. 
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taire du paysan libre qui paie un droit fiscal ä l’fitat, et d'autre 

part la possession conditionnelle du paysan-serf qui paie une dime- 

rente, soit au pronoiaire (dont il est le pareque), soit ä l’Etat (comme 

fermier ou locataire). 

Dans les deux documents est mentionne le resultat auquel mena 

Tenquete. Les declaration au temoin ont montre que les habi- 

tants de Malachion tenaient reellement la terre contestee, mais 

qu’ils la tenaient ijcifiogrcog xai TZQovoiaarixwg, et qu’ils payaient 

une dime, comme la payaient ceux qui travaillent la terre ä titre 

temporaire, soit ä l’fitat, soit ä ceux qui tienaient le village de 

Malachion en pronoia. « II en resulte clairement, ajoute Tordre 

imperial, que cette terre n’appartenait pas aux habitants de Mala¬ 

chion comme propriete hereditaire, ainsi que Taffirmait Toncle de 

ma Majeste, Georges Angelos, mais qu’il appartenait ä l’Etat (dAAd 

TW juegsi rov ÖTjjuoaiov) ». II est dit ici directement et sans detours 

que la terre donnee en pronoia reste la propriete de rEtat. Cette 

importante circonstance, Tordre imperial la precise une fois encore 

dans la decision finale: que le monastere possede sans entraves 

cette terre, comme une terre qui appartenait ä l’Etat et que l’Em- 

pereur a donnee au monastere. Car il a ete demontre que cette 

terre n’etait pas un bien de famille des habitants de Malachion et 

que ceux-ci ne le tenaient pas ijül reksafiati xal ßdqEi, mais 

qu’au contraire, eile appartenait a ceux qui, de cette terre, per- 

cevaient larente <i au titre de maitres » {fioqr'^v ösanorixw dtxato)), 

En d’autres termes: la terre n’etait pas la propriete des paysans 

qui y etaient installes, car ils ne payaient pas pour eile de taxe 

d’fitat, mais une redevance seigneuriale. 

Mais eile n’etait pas meme la propriete du pronoiaire, car par 

Tattribution de la terre en pronoia ne se cree pas le droit de pro¬ 

priete. Le droit de propriete et de disposition illimitee de la terre 

donnee en pronoia, c’est l’Etat qui le garde. 

Mais si, au point de vue juridique, la pronoia representait une 

possession conditionnelle et temporaire, et si, habituellement, ce 

pronoiaire la tenait«ä vie», c’etait le vrai maitre de la terre accordee 

et des paysans qui travaillaient cette terre. Les paysans installes 

sur la terre donnee en pronoia, automatiquement, se transformaient 

en serfs de pronoiaire, et dans les documents ils s’appellent simple- 

ment pareques de tel ou tel pronoiaire, tandis que le pronoiaire 

s’appelle leur seigneur. Le pronoiaire possedait certains droits 

sur les terres de ses pareques et sur leurs personnes memes, 
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car il recevait une rente sur leur terres et leur travail. C’est lui 

qui representait ses pareques en justice et devant les autorites. 

Dans les actes de la periode nicenienne nous voyons defiler toute 

une Serie de pronoiaires de cette espece. Ce sont les « cavaliers ►>, 

et c’est comme tels qu’ils se qualifient de serviteurs et nobles de 

l’Empereur; en meine temps, ils possedent la terre et sont les 

tont puissants seigneurs de leurs serfs ou pareques (^). 

L’un d’eux se presente avec le ütre sonore et caracteristique : 

6 MCiOQ xaßa?.XdQiog rov KQaraiov xai dytov avOsvTOV Kat 

ßaGiXewg 6 SvQyaqrfg, c’est-ä“dire,le« chevalier-lige » de notre puis- 

sant et saint empereur, Syrgaris. Tandis que beaucoup de pro¬ 

noiaires byzantins etaient restes sur les terres annexees par les 

Croises et demeuraient ainsi les vassaux des conquerants latins, 

quelques Chevaliers occidentaux, de leur cöte, entraient au service 

des empereurs byzantins de Nicee et restaient leurs vassaux. C’est 

ainsi qu’est entree dans la vie byzantine la terminologie typique- 

ment occidentale. 

En 1234, le monastere de la Lembiotissa obtint en present, du 

vestiarite Georges Kaloidas et de sa femme, une propriete qui 

(1) P. Charanis, Monastic Properties, 90, fait erreur en affirmant que la 

condition des paysans-pronoiaires se distinguait fondamentalement de celle 

des paysans-sujets sur les terres patrimoniales et que les habitants des terres 

donn^es en pronoia pouvaient conserver leur independance. Comme preuve, 

Charanis eite le chrysobulle d^Alexis 1«^ du mois d'aoüt 1084 (Rouillard- 

CoLLOMP, Actes de Lavra, n° 39) par lequel nous savons qu’Alexis Comn^ne 

a donn6 les revenus fiscaux de Cassandre k son pere le protosebaste Adrien, 

et que les moines de Lavra, qui avaient des possessions k Gassandra, craignaient 

qu^on ne les comptät au nombre des pareques du fr^re de 1’empereur, parce quMls 

devaient lui payer les impdts. Cependant, Tempereur dissipe leur crainte. 

En fait, ce cas n'a aucun lien avec la demande de pronoia, car le don des re¬ 

venus fiscaux d^une circonscription determin6e ne signifie nullement Tattri- 

bution de cette circonscription en pronoia. On attribuait de la m6me maniere 

aux monasteres et autres institutions ccclcsiastiques les revenus fiscaux, et 

cela longtemps avant Tapparition du Systeme de la TtQovoca, Le fameux 

trait6 anonyme sur la perception des taxes, du x® si^cle, mentionne cette 

attribution ä des Etablissements eccIEsiastiques des produits des taxes de vil- 

lages qui ne leur sont pas autrement soumis (xcoqIcov rivcbv pii) ‘önoxaifievwv 

rip avTcp evayet olK(p); il le nomme aoXefzviov (Dölger, Finanzverwaltung, 

117, 385 sqq,), Par consequent, Charanis a bien tort dlnsister sur sa theorie 

dans son mEmoire nouveau et d’ailleurs excellent, intitule On the Social Struc- 

ture and Economic Organisation of the Byzantine Empire, ByzaniionosL 12 

(1951), p. 142 et 152, V. la notice de Dölger, BZ, 45 (1952), p. 476. 
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s’appelait rä U<poijQVov (^). Cependant, il fut prouve que sur ce 

domaine s’etaient etablis les pareques du Chevalier Syrgaris du 

village rä IIorajLtov. Ces paysans y sont inscrits, dejä, dans la 

liste des proprietes monastiques redigee, en mars 1235, par le 

stratopedarque Phocas. Phocas trouva ä rä S(povQvov « trois pare¬ 

ques du village de Potamos, serfs du cavalier-vassal del’Empereur, 

le Chevalier Syrgaris, qui s’y etaient installes illegalement» (2). 

Phocas leur ordonna de retourner ä leur lieu d’origine. Cependant 

les pareques, indubitablement excites par leur pronoiaire, ne se 

soumirent pas et le litige se developpa sur la base d’une plainte 

du monastere. L’empereur, par un ordre de juin 1235, ordonna 

ä son oncle, le duc du theme des Thracesiens, Jean Angeles, 

d’eloigner des terres du monastere les pareques du vaillant Cheva¬ 

lier de son empire Syrgaris {Ttägoixoi rov dvögtHcordrov xaßak- 

laQiov rrjq ßaaiXeia; fiov rov SvQyaQfD^ füt-ce contre leur vo¬ 

lonte, et de les mener sur les terres qui appartiennent ä Syrgaris (3). 

Cependant, les habitants de Potamos, de la pronoia de Syrgaris 

(oi äjto rrjg 7tQovoiai;rovavrov SvQyaqfßs^ sont egalement adresses 

ä Tempereur, avec une priere. Dans cette requ^te, oü ils s’appellent 

nommement les pareques du Chevalier Syrgaris {ol Ttdqoixot rov 

xaßaKKaqiov rov Svqyaqfj), les « gens de Syrgaris » affirment que 

dejä leurs parents habitaient rä Sq)ovqvov et qu’ils y avaient 

effectue quelques impenses et « ameliorations » (ßsArtdjuara), qu’ils 

y avaient eux-mtoes achete quelques parcelles (ersqa VTtoarari- 

xd), pour etre en etat de payer leur rente et les impöts düs ä l’fitat, 

qu’ils avaient donne au monastere de la Lembiotissa un moulin ä 

eau, de Sorte que Thigoumene commet une grave injustice en les 

eloignant de leurs parcelles patrimoniales, ameliorees par eux 

{aTto rmv yovtxwv rjficvv ße^ricofidroyv) (^). 

(1) M. M., IV, 32-33. Cette date est confinn6e par le prostagma imperial 

d’avril 1234 (M. M., IV, 34) Dölger, Regesten, 1738 — cf. aussi les remar¬ 

ques chronologiques dans Dölger, Chronologisches, 312) — et par le chry- 

sobulle de juin 1235 (M. M., IV, 171 ; Dölger, Regesten, 1749). 

(2) M. M-, IV, 7. 

(3) M. M., IV, 36-37 ; Dölger, Regesten, 1750. 

(4) M. M., IV, 37. II vaut la peine de mentionner que rä I^q)ovQvov, qui 

repr^sentait un petit, mais tr^s productif domaine de 10 modia en tout, est 

qualifie tantöt JiQodarsiov, tantöt ayglötov, tantot simplement ronoQ, 

Cf. pour le sens de ces termes, le traite fiscal du x® sifecle, 6d. Ashburner, 

Treatise of Taxation, §§ 3-5; ed. Dölger, Finanzverwaltung, 115-116; com- 

mentaire Ostrogorsky, Steuergemeinde, 17 sqq. 
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Par tin nouvel ordre de juillet 1235, Tempereur ordonna au meme 

Jean Angeles de mener Tenquete; s’il se revele que les affirma- 

tions des habitants de Potamos seraient exactes, qu’on ne per- 

mette pas ä Thigoumene de les evincer de leurs biens de famille (^). 

Jean Angeles appela comme temoins, d’un cote, des habitants 

des villages d’alentour, et d’autre part, des gens de la pronoia de 

Syrgaris: cinq paysans et le pretre Nicolas Laodikenos, qui 

etait le notaire {vo^Aixog) du pronoiaire Syrgaris, mais, semble-t-il, 

aussi son pareque. Comparurent aussi comme temoins, deux pay¬ 

sans de la pronoia (djrd rfjg Ttgovoiag) du pansebaste Constantin 

AIopos. De cette maniere nous apprenons par hasard que dans 

le voisinage de la pronoia de Syrgaris se trouvaient les biens d’un 

autre pronoiaire encore. Les declarations des temoins n’etaient 

pas favorables aux pareques de Syrgaris. Ges temoins affirmaient 

que les pareques ne possedaient pas du tout yoviHrjv H^rjgovo/iiav, 

mais qu’ils etaient venus s’installer sur ces terres en etrangers (dig 

ievoi); en fait, ils etaient venus s’y cacher au temps de Tinvasion 

de Henri de Flandre (rov 0iXdvrQa) ; ensuite « les habitants de 

Potamos et le chevalier-vassal de notre puissant et saint empereur, 

qui les tenait en pronoia 'O, persuaderent ä Thigoumene de les y 

accueillir de nouveau. Pour ces raisons, Angeles, par un acte de 

septembre 1235, ordonna qu’ils retournassent dans leurs lieux 

d’origine (2) et Tempereur confirma cette decision par un prostagma 

de janvier 1236 (®). Dans tous ces actes Syrgaris est appele respec- 

tueusement « vaillant et fid^le chevalier-lige de Tempereur ». Ce- 

pendant, Taffaire n’en reste pas lä. Bientot, Thigoumene se plaignit 

de nouveau ä Tempereur que son chevalier-vassal Syrgaris gardät 

pour lui xd Utpo'ögvov. Mais Syrgaris s’adressa aussi ä Tempereur 

en son propre nom, comme au nom de ses pareques (dcxaiqt re 

olxeiq) xal öixatco xcbv naqoixoiv avrov). Comme il resulte de 

Tacte du metropolite de Smyrne, date du 15 mai 1237, il y eut 

une nouvelle convocation de temoins ; on tenta de faire trancher 

le litige par un serment; tout cela ne donna aucun resultat; le 

monastere dut ceder. Sur la demande des habitants de Potamos 

et de leur maitre (rov aiddvrov avrojv), Thigoumene donna une 

autre parcelle pour Tetablissement des habitants de Potamos, les 

Cl) M. M., rV, 37-38. 

(2) M. M., rV, 36-39, Voyez une d^position ant^rieure des mßmes temoins, 

(ie juillet 1235, M. M., IV, 34-36. 

(3) M. M, IV, 40, Dölger^ Regesten 175^, 
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pareques de Syrgaris. Comme on le voit, le monastere se heurta 

ä un homme tres fort, qui defendit ses interets avec une rare 

obstination, bien qu’ils fussent limites ä trois pareques. 

Ce meine cavalier vassal Syrgaris, se manifeste Conime 

un pronoiaire-proprietaire terrien et Seigneur de ses pareques daus 

un autre litige encöre, expose, celui-lä, dans ün acte de 1251 (^). 

Dans cet acte on voit que, en son temps, le pretre Jean Polens de 

Mantaia, comme le montre un vieil acte de donation de 6781, 

(1209-1210) offrit ä un parent, le pretre Leon Muzithras de Smyrne, 

30 plants d*olivier, plus 2 vieux troncs. En effet, on a conserve 

un acte de donation de Jean Polens, d’octobre 1209, par lequel 

Jean Poleas et son fils Thomas ont transfere ces plants ä Leon 

Muzithras pour « ses nombreux bienfaits », comme une propriete 

heriditaire, inconditionnelle et incontestable, tout en s’obligeant 

par serment ä ne jamais reclamer la restitution de ces plants (^). 

Cependant, plus tard, Jean Poleas regretta son present, et, comme, 

le dit Tacte de 1251, inspire par Satan, il s’adressa ä son seigneur, 

TtQOQ rov avdivrrjv avrov, tdv xaßaXXaQiov rov SvqyaQrjv^ 

affirmant qu’il avait donne ä Muzithras seulement 20 plants, et 

que les 10 autres lui avaient ete soustraits illegalement. Le Che¬ 

valier Syrgaris donna Taffaire ä trancher aux maitres de maison 

de sa pronola (ngog rovg oixodeaTtorag rfjg Ttgovolag airov). 

II y eut assemblee generale de änavreg ot xQBirrovsg rtjg Tzgovoiag 

avrov, en presence du notaire de la pronola de Syrgaris, le pretre 

ci-dessus mentionne, Nicolas Laodikenos. Sur la base du vieil 

acte de 1209 ils se persuaderent, ce que nous pouvons faire aussi, 

que les affirmations de Poleas etaient mensongeres. Cependant 

Poleas ne ceda pas; il voulut meme confirmer ses allegations par 

serment. Alors un fait vraiment curieux se produisit: pour sauver 

du peche Capital de faux serment son parent qui, sur ses entrefaites, 

comme lui, s’etait fait moine, Muzithras, volontairement, renon^a 

ä ses droits sur les 10 plants ligitieux et les abandonna ä Poleas. 

Depuis ce temps-lä, ditPacte de 1251,23 annees s’etaient ecoulees, 

Dans rintervalle etaient morts, ä ce qu’il semble, et Jean Poleas 

et Leon Muzithras et le Chevalier Syrgaris lui-meme. Le gendre 

de Muzithras, ConstantinVolovontes, garda 20 plants, et les 10 plants 

(1) M. M., IV, 80-84. 

(2) M. M., IV, 80-84. 

(3) Outre les documents dejä analyses, les actes de vente de 1231 et d^ 

1332 le mentionnent en core (M, M., IV, 60-61 et 134-135). 
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que Jean Polens avait enleves ä Muzithras, ce fut son fils Thomas 

Poleas qui les garda, Polens, pareque de la noble dame Vranena 

Comnene, 

Ainsi donc, le litige entre Leon Muzithras et Jean Poleas remon- 

te ä 1228, c’est-ä-dire un peu plus töt que le debut de la quereile 

entre les pareques de Syrgaris et le monastere de la Lembiotissa 

ä propos de Sphournos, Vraisemblablement Syrgaris, vers le meme 

temps, parut dans Tempire de Nicee et resta vassal de l’empereur, 

ayant obtenu de lui une pronoia dans la region de Smyrne. 

II est surprenant que Jean Poleas, qui avait donne a son parent 

Muzithras une olivette en 1209, ne s’avisa que vingt ans plus tard 

de reclamer la «restitution» d’une partie de cette olivette. II 

semble bien qu’il y ait ete pousse, non seulement par Satan, mais 

surtout par le cavalier Syrgaris, dans la pronoia duquel il passa 

vers ce temps-la. Comme nous Tavons vu, ce pr^tre Poleas et 

son Seigneur Syrgaris reussirent en effet ä reprendre une partie 

des oliviers donnes, et qui desormais passerent par heritage aux 

mains du fils de Poleas. 

Encore plus interessant est Timportant changement qui se pro^ 

duisit dans le Statut de Poleas lui-m^me. Lorsque Jean Poleas 

et son fils, en 1209, donnerent ä Muzithras des oliviers, tcov yovi- 

xa>v Hai HkriQovofiix&v ils etaient certainement des proprie- 

taires libres et n’etaient pas des Ttaqoinoi, Ils payaient leurs 

taxes directement ä TEtat, et Muzithras s’oblige ä leur payer 

annuellement au titre ^'epiielda un nomisme et demi de taxe sur 

les plants donnes ä Muzithras (i). Mais ensuite, Jean Poleas devient 

pareque du pronoi’aire Syrgaris. Par un exemple interessant, nous 

voyons que, par suite de Tattribution d’un territoire en pronoia, 

la population d’un village etabli sur ce territoire et qui, jusque-lä, 

etait libre, tombe sous la dependance d’un pronoiaire, se trans- 

formant en ses n&qomoi. Comme le montre le cas de Jean Poleas, 

cela vaut aussi pour les membres du clerge. 

C’etait aussi un pareque de Syrgaris que le prenomme pretre 

Nicolas Laodikenos, qui sur sa pronoia accomplit les fonctions de 

notaire. II n’est pas du tout surprenant que les pronoiaires aient 

(1) Ceci n*a pas 6t6 remarqu^ par PanÖenko, Krestjanskaja sobstuennost, 

120, qui croit que d6s lors Jean Polkas et ses fils §taient des parfeques de la 

pronoia de Syrgaris — laquelle, cependant, ainsi quUl semble, n*existait pas 

encore. Comme nous Vavons dej4 note, toutes les donnöes concernant le pro¬ 

noiaire Syrgaris sont de la fin des annees 20 et des ann^es 30 du xni® si^cle. 
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eu sur leurs possessions des fonctionnaires speciaux, Le pronoiaire 

qui avait de grands domaines, avec un grand nombre de paysans, 

sur lesquels il percevait des impöts, naturellement sentait le besoin 

d’avoir sur ses terres une Sorte d’appareil administratif. II vaut 

la peine d’attirer Tattention sur les mattres de maison et les no¬ 

tables de la pronoia du cavalier Syrgaris dont parlent nos docu- 

ments. Ce sont evidemmenfc les anciens du village, et certainement 

on considerait comme les meilleurs ceux qui avaient le plus de 

terres. 

De meine que c’est aisement qu’on transformait en pareques 

les paysans donnes ä un proprietaire patrimonial avec la terre 

qu’ils travaillaient. 11 semble qu’une partie des possessions qui se 

trouvaient dans la pronoia du Chevalier Syrgaris, apres sa mort, 

ne fut pas de nouveau attribuee en pronoia, mais fut donnee ä la 

Comn^ne Vranena. Or, voici que la famille de Jean Polens, qui 

etait d’abord un possesseur libre, et qui, vers 1228, se tranforma 

en pareque du pronoiaire Syrgaris, entra vers 1251 dans la meme 

dependance de la noble dame Comnene Vranena. A ce moment, la 

quereile ä propos de ces memes plants d’olivier eclata de nouveau 

entre les successeurs de Leon Muzithras et de Jean Polens. Comme 

son pere, Thomas Polens, son frere Georges, pretre lui aussi, leur 

mere, inspires par Satan, deciderent de nier completement la va- 

leur de Tancien acte de donation de Jean Polens, et les decisions 

auxquelles etaient arrives « dans les jours de Syrgaris les meilleurs 

d’entre les maitres de maison de leur village », et de s’emparer de 

tous les plants qui avaient ete jadis donnes ä Leon Muzithras. 

Ils requirent l’aide de leur dame, la Comnene, comme Jean Polens 

s’adressait ä son seigneur-pronoiaire. Nous n’avons pas besoin 

d’insister sur ce litige, car il n’a plus rien ä faire avec la question 

de la pronoia. Notons seulement que, de nouveau, pour trancher 

ce litige, on convoqua les paysans-maitres de maison, et qu’en 

rendant leur decision ils se fonderent entre autres sur la decision 

citee plus haut des paysans-maitres de maison de l’ancienne pronoia 

de Syrgaris—qui sont ici appele o? ^rcomoi %oi)Qtov AvqtjMov 0. 

Rappeions, en passant, qu’il resulte de lä, comme cela ressort 

d’ailleurs de beaucoup d’autres donnees des actes byzantins, que 

Fopinion si generalement repandue que les Stzoihoc avaient tou- 

(1) M. M. IV, 12. 
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jours ete des habitants libres et independants, est completement 

erronee. Cette decision a ete signee par les snoiKot qui, en partie 

du moins, sont, sans aucun doute possible, les descendants des 

pareques de ia pronoia de Syrgaris et de celle d’Alopos, lesquels 

comparaissent, en 1235, comme temoins de la dispute pour Sphour- 

nos 0. L’acte est certifie, au dos, entre autres, par la Signatare du 

vofitKog Jean Laodikenos, qui, sans aucun doute, etait le descen- 

dant du vojucxog de Syrgaris, le pretre Laodikenos, qui lui avait 

succede dans ses fonctions. 

On voit qu’un des villages de la pronoia du cavalier Syrgaris 

devait s’appeler <( village d’Aurelios». A lui, en qualite de pro- 

noiaire, appartenait aussi le village de Potamos, comme nous 

Tavons vu par la dispute au sujet de Sphournos. Cependant, les 

droits de Syrgaris s’etendaient sur une partie du village de Pana- 

rete, comme cela resulte de deux actes de vente de 1231 et de 

1232. Dans le premier de ces actes, une famille paysanne de Pana- 

rete vend au monastere de la Lembiotissa 18 plants d’oliviers pour 

5 nomismata 0 ; dans l’autre, un paysan (avec sa femme) du meme 

village Panarete, vend ä la Lembiotissa 24 plants d’oliviers pour 

7 nomismata 0. Dans les deux cas, le monastere s’oblige ä leur 

payer comme iTttTeXsia un nomisme par an au profit du cavalier 

Syrgaris. 

Comme on le sait, Vepiteleia est une taxe additionnelle, s’ajou- 

tant au prix de vente, et dont le but est de couvrir les frais fiscaux 

et autres dont sont grevees les biens immobiliers vendus. Cette 

epiteleia, donc, l’acheteur la paie ä celui sous le nom duquel le bien 

est inscrit dans les TtgaHvixd, et qui, dans ces conditions, jusqu’ä 

la prochaine revision des Ttqanxin&y supportera les obligations fis- 

cales dont ces immeubles sont greves, en d’autres termes, Tache- 

teur paiera VimreXeia soit ä Tancien proprietaire, pour que celui-ci 

puisse payer l’impöt ä l’ßtat, soit ä son seigneur, en vertu de ses 

droits seigneuriaux sur le revenu du bien vendu. Comme, dans 

ce cas, le monastere de la Lembiotissa s’oblige ä payer VemriXeia 

(1) Ainsi, parmi les signataires de Pacte de 1251, nous troüvons Nicolas 

Zonaras et Theotokos Koskinas, et parmi les tfemoins de Pacte de 1235, Con- 

stantin Koskinas de la pronoia de Syrgaris, et Constantin Zonaras de la 

pronoia d'Alopos. 

(2) M. M. IV, 60-61. 

(3) M. M. IV, 134-135. 
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ä Syrgaris, il est clair que les paysans qui avaient vendu au monas- 

tere les plants d’olivier, cites plus haut, etaient des pareques de 

Syrgaris et que VeTttreXsia qui lui etait due servait de compensa- 

tion pour les revenus qu’il percevait sur les plants d’olivier de 

ses pareques. II est vraisemblable que cette epiteleia non seulement 

couvrait ces revenus, mais encore les depassait, et que c’est pre- 

cisement pour cela que Syrgaris a consenti a la vente des oliviers 

de ses pareques. En effet, le taux eleve de Vepiteleia nous frappe. 

Syrgaris obtient un nomisme annuellement pour des olivettes dont 

le prix de vente est, dans un cas de sept, et dans Tautre de cinq 

nomismata. Malheureusement, il ne ressort pas des actes cites si 

Syrgaris possedait les pareques du village de Panarete en pronoiaire, 

ou bien en propriete patrimoniale. En tout cas, ces actes confir- 

ment que les pareques pouvaient vendre leur propriete immobi- 

liere 0, naturellement avec Tassentiment de leur maitre, et que, 

dans la decision, analysee plus haut, de Tornikios, la vente de 

terre faite par Gounaropoulös fut tenue pour illegale, non parce 

que les Gounaropouloi etaient des”par^ues, mais seulement parce 

qu’ils avaient vendu leur terre ä leur pronoiaire. 

Comme nous l’avons dejä indique, une partie des grands domaines 

de Syrgaris fut, apres sa mort, donnee comme propriete ä Gom- 

nina Vranena. Cependant, le village d’Aurelios, a ce qu’il semble, 

fut de nouveau attribue en pronoia ä un Chevalier Occidental. 

Du titre d’un acte non conserve, il resulte que le monastere de la 

Lembiotissa obtint en don, dans le village d’Aurelios, des plants 

d’oliviers du Chevalier Syr Adam (2). 

(1) Un exemple d^achat de terre par des pareques nous est fourni par deux 

actes de 1285: M. M., IV, 165 et 167. 

(2) M. M., IV, 79 ; naßaXXaQiov rov O'Öq ’Add/i, Cf. aussi M. M,, IV, 

103-104 : confirmation de cette donation de sire Adam, Le nom du cavalier 

Syrgaris 6galement, et sans aucun doute, provient du titre franpais de Sire 

et de quelque nom Occidental alt6r6 [probablement Gorz/i, H. G.]. On peut 

dire la m6me chose de Syraliatfes {avÖQistwTdrov xaßaXXaQlov tov Xvpa- 

Xiärov) qui apparalt comme t^moin (M.M. IV, 94), [sauf que le nom byzantin 

ou byzantinise 6.'*AXvdTr)Q est tr6s connu. Mais cette forme d'MAudTTjyff 

est evidemment influenc4e par le nom du roi de Lydie que tout le monde 

connaissait par H6rodote; et nous pensons que la forme occidentale et v6rita- 

ble de ce nom byzantinis6 ^tait Gallehalt (Gall^haut, Galiotto), H. G.] 
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Chapitre VII 

Les pronoiaires dauis le Despotat d’Epire 

Le Systeme de la pronoia, qui, dans Tempire de Nicee, a joue 

un röle si important, devait, cela va de soi, exister egalement 

dans cet autre centre byzantin de repoque, le second par son 

etendue et sa popuIation, le despotat d’fipire, comme il devait 

exister egalement dans tonte terre byzantine ä Tepoque du deve- 

loppement de ce qu’il faut appeler la feodalite byzantine. Mais, 

tandis que, pour Tempire de Nicee, nous disposons de sources 

relativement copieuses, pour le despotat d’fipire, comme on le 

sait, ces sources sont tres rares. Nous n’avons, ni sources narra¬ 

tives, ni chartes qui nous parlent de la pronoia dans le despotat 

d’fipire. Mais nous avons la correspondance de Demetrius Cho- 

matianos et celle de Jean Apokaukos, qui non seulement prou- 

vent positivement Texistence du Systeme dei la pronoia dans le 

Despotat, mais encore introduisent dans Thistoire de la pronoia 

byzantine, en depit du caractere tout occasionnel de leurs infor- 

mations, quelques traits nouveaux fort caracteristiques. 

Recemment, le byzantiniste bulgare Dimitri Angelov a utilise 

pour rhistoire d’Epire, les lettres de Demetrius Chomatianos com¬ 

me aussi les actes synodaux et les decisions judiciaires du temps de 

son archiepiscopat (debut du xiir® siede) (^). Dans ce travail tres 

etendu, Angelov tire des documents utilises quelques donnees sur 

les « stratiotes », et fait observer, tres justement, que certains parmi 

ces stratiotes daient des soldats ordinaires, ou, si Ton veut, de 

simples soldats, ou des militaires non pronoiaires, tandis que les 

autres sont des pronoiaires. Ainsi, dans une decision judiciaire, 

apparait le stratiote Georges Kinnamos que Tempereur de Thessa- 

lonique et de TEpire, Theodore TAnge, avait etabli, par un edit 

special, gouverneur de la ville de Drama. Dans cette position, 

Georges Kinnamos s’etait enrichi, par ses abus et exactions, d’une 

maniere si effrontee qu’il finit par avoir maille ä partir avec le 

tribunal de Tarcheveche d’Ochrida, pour avoir brutalise un Te¬ 

il) D. Angeixjv, Prinos käm narodnostnite i pozemelni otnoSenija v Make- 

donija {Epirskija Despotat) prez püroata Üetvürt na XIII vek, dans les Izoestija 

na kamarata na narodnota kaltura, IV, 3 (1947), 1-46, 
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presentant du clerge 0. II va de soi que ce haut fonctionnaire de 
rempereur de Thessalonique et de Tfipire n’etait pas un « soldat». 

Dans uu autre document, il est question d’un certain Alexandre 
Neocastrit s, qmestappeleoävdQiHcorarogarQaTKorrjg; il desirait 
epouser la fille du stratiote Vassos, ce pourquoi il sollicite du Sy¬ 

node d’Ochrida la levee des empechements canoniques qui s’op- 
posaient ä ce mariage, parce qu’il avait des liens de « fraternite » 
avec feu Chydros, frere de Vassos, stratiote lui aussi 0. Angelov 
observe tres justement, mais a titre de simple conjecture, qu’ä en 
juger par Tepithete d'ävÖQiHcorarog (aT^aT«cÖT?^c)> Alexandre Neo- 
castrites etait un pronoiaire 0. Il n’y a aucune esp^ce de doute, 
selon nous, que cette epithete indique un pronoiaire-chevalier. 
Mais cela etant, il n’est pas douteux davantage que ni le stratiote 
Chydros, avec lequel Alexandre avait contracte des üens de fra¬ 
ternite, ni le stratiote Vassos, dont le meme Alexandre voulait 
epouser la fille, n'etaient pas non plus de simples militaires, mais 
bei et bien des pronoäaires. Nous avons devant nous une famille, 
une gens de pronoiaires, unis par les liens de la « fraternite » et 
du mariage. 

Les documents cites de Tarcheveche d'Ochrida,indiscutablement, 
prouvent qu’il y avait des pronoiaires egalement dans Tempire de 
Thessalonique et d’fipire, mais ils ne nous donnent sur les pronoiai 
de Thessalonique et de TEpire aucun detail, puisqu’ils ne mention- 
nent 'meme pas le nom de pronoia. Des donnees plus interessantes 
nous sont fournies par deux actes du celebre metropolite de Nau- 
pacte Jean Apokaukos. Angelov s*est dejä servi d*un de ces docu¬ 
ments (*), une confession d’un certain Constantin Melanchrinos 
(la lecture du nom de famille n’est pas süre), qui avait ete au 
Service du «glorieux seigneur» Constantin Tzirithnos. Le peni- 
tent expose au metropolite que son seigneur Tavait etabli comme 
econome de sa pronoia TtQovoiag avrov), qui consistait en 
Ttägoi^coi, en champs et bois de ebenes. Cependant les paysans du 
village voisin avaient envahi violemment une parcelle de terre qui 
appartenait ä son maitre. Par la menace et par la force de son 
bras, il avait, dit-il, reussi ä les expulser de lä. Mais tous ses ef- 

(1) PiTRA, Analecta, VI, col. 413 sq.; Angelov, Prinos, 31 et 36. 

(2) PiTRA, Analecta, VI, 31. 

(3) Angelov, Prinos, 32. 

(4) PETRiDt:s, Jean Apokaukos, Lettres et autres documents inedits, Izvestija 
R, A, XIV (1909), XV, p. 19-20; Angelov, Prinos, 33. 

Btzantion XXII. — 33. 
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forts furent vains contre leur obstination ä ramasser les glands du 

domaine. « Alors, pousse par la necessite, dit le personnage en ques- 

tion, je saisis un bäton et frappai un paysan pour le chasser, mais 

lui subitement rendit Täme et se trouva parmi les mortsPour 

cet homicide, le meurtrier, qui manifestait son repentir et pleurait 

en confessant sa faute, fut frappe d'smxifjLiov, II est curieux qu’au- 

cune procedure judiciaire contre Thomicide n’etait envisagee. Bien 

plus,’ dans un autre document de cette meme collection d’actes 

d’Apokaukos oü il est question aussi d’un homicide sanctionne 

par un enixifiiov, Apokaukos interdit directement aux fonction- 

naires de l’fitat de porter la main sur les coupables, sous peine 

d’toe eux-memes exclus de Teglise, n car les peches spirituels ne 

sont pas punissables de peines corporelles, mais s’expient par la 

penitence du coeiir et les pleurs des yeux » 0. 

Bien plus interessante encore est une lettre de Jean Apokaukos 

ä Nicetas Choniate, le celebre historiographe et fonctionnaire, eite 

plusieurs fois dejä dans ce memoire (2). Cette lettre, datee de juin 

1228, rapporte, eile aussi, la confession d’un meurtrier, mais il ne 

s’agit plus d’une rixe entre un paysan et le regisseur d’un domaine 

voisin, mais de la mise ä mort d’un pareque par son propre pro- 

noiaire. Comme Teconome de Tillustre seigneur Constantin Tzi- 

rithnos, le pronoiaire meurtrier, dont Apokaukos ne veut pas 

divulguer le nom, est venu le trouver pour se confesser. Une part 

(1) Ibidem^ XIV, p. 19. Dans ce document, on voit en quoi consistait, 

en pareil cas, VeTiirijniov, tandis que, dans le document eite plus haut, la 

pr^cision est omise. Uinirifjiiov durait trois ans et pendant ce laps de temps, 

celui qui etait frapp6 di’kniTifxiov devait, le premier jour de VAvdcxaaic.y 

rester debout ä Tentree de t^glise, la töte baissee, et dire ä tous les fidöles 

qui entrent et sortent: « Priez pour moi et secourez-moi, malfaiteur ». Chaque 

jour, saiif le samedi et le dimanche, il devait battre sa coulpe cent fois, repö- 

tant ä chaque ^erdvota: « Dieu, fais misericorde ä un pöcheur, aie pitie de 

moi I»; pendant trois ans, il devait s*abstenir de viande, de fromage et d^oeufs ; 

le mercredi et le vendredi, il devait vivre d'eau et de pain ; le lundi et le mardi, 

de lentilles k Teau ; le jeudi, de legumes ä l’huile; c’ötait seulement le samedi 

et le dimanche qu'il pouvait manger du poisson et boire du vin; trois ans 

de suite, il lui ötait interdit d’entrer k l’eglise et de se confesser, mais il devait 

prier debout ä Tentröe. Et tout cela, il devait Tobserver strictement, pour 

que «Dieu lui pardonne et raffranchisse de sa faute». Vient ensuite la men- 

tion, relevöe plus haut, de la non-intervention des autoritös de rßtat, 

(2) Cette lettre a öte publiöe par A. Papadopoulos-Kerameus, ^Icodvvr)^ 

*An6xavxog xai Nixi^rag Xmvidrrig, TsoaaQaxovTasrrjQlg Tfjg xadtjyealag 

K. E. Kovrov, Athönes 1909, 379-383. 
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de la responsabilite pour ses fautes incombait au protovestiarite 

Georges Choniate, neveu de Nicetas. C’est evidemment pour ce 

motif qu’Apokaukos jugea indispensable d’informer des faits Nice¬ 

tas Choniate. Le visiteur d’Apokaukos tenait en pronoia tout 

un village qui se trouvait dans un district voisin de la Blachie, 

c’est-ä-dire vraisemblablement, dans la region montagneuse du 

Finde, entre Tfipire et la Thessalie, comme le suppose Tediteur 

de cette correspondance, Papadopoulos-Kerameus Un jour, 

arrive aupres de lui Georges Choniate, protovestiarite du despote 

Manuel Ducas (frere et successeur du souverain de Thessaloni- 

que et d’fipire, Theodore TAnge) et il lui dit: « iv tfj TtQovola 

aov Sei iiBivat». Le pronoiaire, maitre de ceans, se häte de 

mettre en branle ses gens et ordonne de tout preparer pour faire 

honneur a son hote. Mais, ä ce qu’il declare, les gens se monLerent 

peu disposes ä le satisfaire et refuserent d’apporter ä leur maitre 

et ä son noble invite, ne füt-ce qu’un agneau. Toute une jcurnee, 

le Seigneur et son « invite » attendirent, affames. Lorsqu’enfin, tres 

tard, un paysan se presente, une quereile eclate entre le pronoiaire 

et lui. Bien que le seigneur, d’apres sa « confession », se füt garde 

de tout propos offensant, le langage du paysan fut plus qu’insul- 

tant. II osa declarer ä son maitre :« Tu en as trop dit, prends garde 

a toi I » Ces mots mirent le pronoiaire en fureur. Comme il le 

declare lui-m^me au metropolite Jean, il ne pouvait vraiment tolerer 

qu'un pareque se permit une teile insolence envers lui, son pro¬ 

noiaire : TtQÖg e/ie rov avrov nqovidqiov, Il le saisit par les che- 

veux et le jeta par terre, pour qu*ä Tavenir il füt moins malappris. 

Mais, une fois par terre, Thomme y resta immobile: il etait mort. 

L’incident que nous venons de relater jette une lumiere assez 

crue sur les rapports des pronoiaires avec leurs pareques, ou 

serfs; il releve de traits vivants et pittoresques les donnees 

forcement un peu seches des documents officiels passes en re- 

vue jusqu’ici. Certes, le dit episode n’etait ä coup sür pas des 

plus ordinaires. Mais son caractere exceptionnel reside surtout 

dans son issue tragique, dont se montre desespere et surpris le 

pronoiaire, lorsque la colere cesse de le dominer, et qu’ü se met ä 

maudire le jour oü ce fait s’est passe. Mais, si cette rixe ne s’etait 

pas terminee par une mort d’homme, il s’agirait d’une scene ba¬ 

nale de la vie de tous les Jours en cette premiere moitie du xiii® 

(1) Op. ciUf 374, n. 2. 
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siede. Se repentant de son crime involontaire, notre proüoiaire 

considere toutefois que, par ailleurs, il etait entierement dans son 

droit et que son attitude mtoe etait la chose la plus naturelle 

du monde. II semble d’ailleurs que le metropolitc Jean Apo- 

kaukos en personne voie les choses du meme ceil, car il expose 

les faits comme un fächeux inddent, absolument fortuit, et ü 

est loin de condamner son visiteur et penitent dont il considere 

meme la Situation avec une certaine compassion et Sympathie. 

Il admet, en tout cas, la justification presentee par celui-ci. 

Ce qui n’empeche pas que ce cas, lui aussi, se termine par un 

iTiiTiiiiov ecclesiastique, auquel Thomicide fut soumis suivant 

son propre desir. Il ne fut meme pas question un seul instant 

d’une quelconque procedure judidaire, de la moindre responsabilite 

civile. En ce qui concerne le protovestiarite Georges Choniate, 

son comportement est expose avec un calme veritablement epique. 

Le proüoiaire considere comme absolument naturel que le fonc- 

tionnaire, son ami, eüt le desir de se faire entretenir aux frais de 

ses paysans et se plaint seulement des dits paysans qui montrerent 

si peu d’empressement ä regaler un höte de marque, et qui re- 

poussdent si insolemment ses demandes. Bien sür, toutes les 

formes d^extorsion de la part d'un fonctionnaire sont des traits 

si banals dans les sources byzantines, etcelles-d contiennent tant 

de temoignages sur cet aspect de la vie quotidienne de Byzance, 

que le recit d’Apokaukos ne nous apporte rien de neuf ni de sur- 

prenant ä ce point de vue. Il faudrait plutöt s’donner du refus 

auquel se heurtent, chez les paysans, les exigences du fonctionnaire 

et du proprietaire ou pronoiaire. Nous avons ici un cas non pas 

unique, certes, mais enfin un cas extreme et remarquable d’in- 

Subordination ouverte de paysans byzantins a Tegard de leur 

maitre, ä Tegard aussi du representant de l’Etat. 

Traduction faite, sur le texte serbo-croaie (^), par Henri Gregoire, 

revue ei approuvee par Vauteur. 

Georges Ostrogorskij. 

(1) Srpska Akademija Nauka. Posebna Izdanja. Knjiga CLXXVI. Vi- 

zantoloSki Institut. Knjiga I. Georgije Ostrogorski, Pronija. Prilog istoriji 

Feudalizma u Vizantiji i u Ju^noslovenskim zemljama, Beograd 1951. VIII, 

200 pages. Cf. Byzantion, XXI (1951), pp. 223-231. Ces sept premiers chapitres 

constituent un peu plus du tiers de Touvrage, qui paraltra ä part, en traduc¬ 

tion fran^aise, comme premier fascicule des travaux du Centre beige d'£- 

tudes byzantines. 
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NOTES ADDITIONNELLES 

I. P. 462. — Apres 1 es mots «les plus chers». Ges avantages 

reserves aux militaires expliquent la vogue de la profession. Com- 

me le dit Nicetas dans un passage eite plus haut (pp. 460 sq.), 

toutes sortes de gens, meme les artisans et les valets d’ecurie, sefai- 

saient soldats. « Ceux qu’on admettait ainsi dans les rangs de Par- 

mee recevaient un diplöme imperial qui leur attribuait des terres 

irriguees, des champs fertiles et, comme tribubaires, des Romains 

{^PoijjbaiovQ v7io(p6Qov(;) en guise d’esclaves {ev a%r\iiari dovXojv), On 

pouvait voir ainsi un Romain payer tribut ä un semi-barbare igno¬ 

rant jusqu’ä la tactique militaire, tandis que le contribuable asservi 

etait un homme d aspect venerable, connaissant bien Part de la 

guerre et depassant tellement, par ses qualites, celui qui lui fai- 

sait payer une rente servile, que, compare ä son maitre, il semblait 

un Achille ». Choniate, 273. 

II. P. 497, note 3. — Apres la citation de Vasiljevskij, Mö- 

terialy, 2.M.N.P., 210 (1880), 98-170. De meme, Panöenko, Kres- 

tijanskaja sobstvennostu n etudie les actes de la Lembiotissa avec 

beaucoup de detail, mais sans s’arreter ä la question de la pronoia. 

V. aussi A. VisNJAKOVA, Khozjajstvennaja organizaeija monastyrja 

L^mviotissy, Viz. Vrem.y 25 (1927), 33-52. Pour la Chronologie des 

actes de Ja Ae/ißi^riaoa^ Petude de Dölger, Chronologisches und 

Prosopographisches, etc., JB.Z., 27 (1927), p. 291-320, est capitale. 

IIL P. 500. — M. M. IV, 199 : dyg ov>c dxpsiXov ol Povvago- 

TtovXot diajtayXfjaai ngog tov BXarregöv rrjv rotavryv yfjv dtä 

xd VTCO nagoixidv reXelv ravxrjv xat firj oipsiXetv xovg vnoreXslg 

Ttmgdaxaiv xa nag avxd>v Haxs^oixeva ngog xovg xaxä Xoyov ngo- 

voiag exovxag avxdy d)g vno xrjv xov dypoaiov äeinoxe 

xsXovvxa. Dejä Uspenskij, Pronia, 29, attirait Pattention sur ce 

passage pour confirmer son point de vue (absolument exact d'ail- 

leurs) comme quoi la pronoia etait une propriete conditionnelle et 

personnelle qui ne pouvait ni se vendre ni se transmettre ä un autre 

proprietaire par testament, ou par don. Cependant, malheureuse¬ 

ment, Uspenskij ne nous a pas donne Pinterpretation detaillee de 

ce passage unique (comme il s’exprime). Vasiljevskij, Materialyy 

149 ; Pancenko, Krestjanskaja sobstvennosti, 95, 98, 105, et Visn- 

jAKOVA, 39, 40, citent le texte et en donnent une traduction. Dejä 
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Vasijlevskij avait introduit dans le texte de Miklosich-Müller des 

correctiohs necessaires, vnoreXeiQ au licu de vTtoxsXelVy et une 

virgule non apres Hare%6fievaf mais apres avra. Rreve analyse de 

la decision de Tornikios chez Dölger, Regesten, 1734. La traduc- 

tion la plus exacte est celle de Pancenko. Car Vasiljevskij lui- 

meme, semble-t-il, n’avait pas bien compris le sens principal de 

cette decision. Viänjakov, dans sa traduction tres imprecise, trans- 

forme erronement la decision de Tornikios en une defense gene¬ 

rale de vendre la terre des pareques. 

BIBLIOGRAPHIE 

L’ouvrage original est precede d’une bibliographie complete, 

qui sera reproduite dans Tedition fran^aise de la Pronoia, Dans 

quelques notes, nous avons renvoye ä cette bibliographie; c’est 

pourquoi, en attendant la publication de Touvrage complet, nous 

croyons devoir preciser le titre de certains travaux souvent cites 

en abrege. Ainsi, Vasiljevskij, Materialg est le memoire de 

V. G. Vasiljevskij intitule: Materialy dlja vnuirenne] istorii 

vizantifskogo gosudarstva, iurnal Ministerstva Narodnago Prosuei- 

cenijay 202 (1879), pp. 160-232 (= Tradg V. G. VasUjevskogo, IV, 

250-331), 368-438; 210 (1880), p. 98-170, p. 355-440. Uspenskij, 

Mnenija i postanovlenija = F. J. Uspenskij, Mnenija i postanov- 

lenija Konstantinopoliskikh pomestngkh Soborov XI i XII vv, 

0 razdaöe cerkovnogo imus^estva, Izvestija de ITnstitut archeologique 

russe de Constantinople, 5 (1900), p. 1-48. Pancenko, Krestijanskafa 

sobstvennosti = B. A. Pancenko, Krestijanskaja sobstvennosti 

Vizantii, Izvestija de ITnstitut archeologique russe de Cple, 9 

(1904), 1-234. Skabalanovic, Gosudarsivo i cerkovi = N. Skaba- 

LANovic, Vizantijskoe gosudarsivo i cerkoviv XI p., S. Peterburg, 

1884. Stein, Untersuchungen ~ E. Stein, Untersuchungen zur 

spätbyzanünischen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte, Mittei¬ 

lungen zur osmanischen Geschichte, 2 (1923-1925), pp. 1-62. 



NECROLOGIE 

GABRIEL MIILET 

Gabriel Millet s’est eteint, ä Paris, le 8 mai 1953, dans sa quatre- 

vingt-septieme annee. Cette mort n’est pas venue rarracher brus- 

quement ä une vie active: les fatigues et les infirmites de la vieil- 

lesse Tavaient detache progressivement du travail mtellectuel en 

espa^ant de plus en plus ses contacts avec ses coll^gues et disciples. 

Ses activites scientifiques s'arreterent peu apres le Congres des 

fitudes Byzantines ä Paris, en 1948, qu’il avait preside, et celui de 

Bruxelles, oü il avait ete elu President d’honneur de TAssociation 

internationale des byzantinistes. 

Sans avoir la pretention, a quelques semaines de sa mort, de 

dresser un bilan de Toeuvre scientifique de Gabriel Millet, nous 

voudrions en evoquer, tres subjectivement sans doute,les caractöres 

les plus marquants. Nous sommes bien conscients de ce que, avec 

Gabriel Millet, disparait le dernier de ce groupe des byzantinistes 

fran^ais qui, ä la fin du siede dernier et pendant les premieres 

decades du siede present, ont contribue si largement au progr^s 

de la byzantinologie et ont souvent preside ä ses destines: Gustave 

Schlumberger, Charles Diehl, Louis Brehier, Jean Ebersolt et Jean 

Maspero, Paul Perdrizet et le Pde Guillaume de Jerphanion, 

Gabriel Millet etait le dernier survivant de cette lignee. 

On ne se trompera probablement pas en dedarant que, de tous 

ces savants, pourtant remarquables ä bien des egards, c’est Ga¬ 

briel Millet qui laissera le sillon le plus marque, dans notre Science, 

et cela parce que, pendant toute sa vie, il s’dait voue a la recher- 

che originale, et parce que — interrompant souvent ses etudes 

personnelles — il s’etait preoccupe de Tamelioration de Tequipe- 

ment scientifique des byzantinistes, de ceux de Paris surtout, mais 

aussi de leurs confreres en tous pays. 
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Pendant tonte sa vie, Gabriel Millet a voulu concilier ces deux 

activites, c*est-ä-dire ses propres recherches et son effort constant 

pour encourager et faciliter les etudes des autres. Des sa nomina- 

tion ä rEcole des Hautes ßtudes (1899), il y fonda ia « Collection 

Chretienne et Byzantine », qui est un thesaurus de photographies 

justement celebre, et pour laquelle son fondateur avait demande 

et obtenu le concours des archeologues du monde entier (de nom- 

breux savants s’habituerent ä envoyer ä la Collection les negatifs 

de leurs photographies, apres la publication princeps de celles-ci). 

Le catalogue que Gabriel Millet ne tarda pas a publier fit con- 

naitre partout que des epreuves de toutes ces photographies etaient 

ä la disposition de chaque chercheur, et le flot des commandes ne 

s’est jamais arrete depuis, sauf pendant les guerres (^). 

Les annees qui suivirent la premiere guerre mondiale virent 

Millet preoccupe par d’autres entreprises qui tendaient ä favoriser 

les etudes des Byzantinistes, et notamment les travaux des sa¬ 

vants de TEurope Orientale et les recherches sur Tarcheologie et 

Fhistoire des pays voisins de Byzance. Pour leur assurer une au- 

dience plus large, il institua une collection de monographies et de 

recueils de memoires qu*il intitula Byzance et Orient, et il en sur- 

veilla de tr^s pres la realisation, en maitre-d’oeuvre d’une cathe- 

drale de science edifiee par une equipe d’ouvriers internationaux. 

Les quatre volumes des Melanges Theodore Onspensky representent 

l’effort le plus grand de Gabriel Millet, dans ce domaine. La pu¬ 

blication de Uancien art chretien de Syrie, par Joseph Strzygowski, 

en est un autre, et la longue Preface que le maitre frangais ecrivit 

pour ce volume reflete fidelement Tesprit de ces entreprises, et 

d’autres semblables: faire rayonner aussi loin que possible les re¬ 

cherches et les theories des byzantinistes du monde entier, et cela 

non seulement en imprimant leurs travaux, mais en les faisant pa- 

raitre en langue fran^aise, dans des versions soigneusement con- 

trölees par Gabriel Millet lui-mtoe. Il etait merveilleux de voir 

ainsi la pensee, souvent desordonnee, de Joseph Strzygowski se 

plier avec bonheur ä la volonte de Gabriel Millet, et Ton regrette 

seulement qu’il n’ait eu Fidee de cette presentation latinisee des 

travaux du grand savant viennois qu'ä la veille de la mort de 

celui-ci et du d^clin rapide de sa renommee... 

(1) Croyant bien servir la memoire de Gabriel Millet, rßcole des Hautes 

fitudes fera paraltre incessamment une nouvelle Edition, tr^s augment^e, du 

Catalogue de sa Collection. 
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A cöte d’autres initiatives de Gabriel Millet qui tendaient a en- 

courager et ä organiser les etudes byzantines, le Congres Interna¬ 

tional d’Alger, en septembre 1939, devait, dans sa pensee, tenir une 

place importante. Gabriel Millet, qui etait president de son Comite 

d’Organisation, avait essaye, — et cela etait nouveau ä cette epo- 

que — de diriger les travaux des futurs congressistes. II n’entendait 

pas encore leur imposer des sujets d’etudes, comme on le fait sou- 

vent aujourd’hui, ni provoquer des Communications sur des themes 

choisis ä Tavance. Mais il avait etabli un classement-cadre des 

sujets possibles et se proposait de s’en servir comme d’un moyen 

de cohesion entre les etudes concretes des congressistes, Celles-ci 

avaient ä contribuer ainsi, chacune ä sa place, ä Toeuvre coilective 

des chantiers du Congres. Gabriel Millet tenait beaucoup ä ce röle 

de coordinateur qu’il s’etait impose et qui lui coüta beaucoup d’ef- 

forts. Sa deception fut d’autant plus grande lorsque le commence- 

ment des hostilites empecha le Congres d’Alger de se reunir. On 

trouva cependant, dans une communication qu’il fit ä TAcademie 

des Inscriptions, pendant la guerre, un echo de sa pensee, que les 

organisateurs des futurs congres des etudes byzantines auraient 

interet ä connaitre. 

Le sort refusa ä Gabriel Millet la joie de voirse realiserun Con¬ 

gres « symphonique », qui eüt servi d’autant mieux la Science qu’il 

obeirait ä une « eutaxie ». Mais cette ceuvre revee, que des Actes im- 

primes devaient rendre moins ephemere, compta pour beaucoup dans 

la vie intellectuelle de Gabriel Millet: dans sa pensee, qu’un long 

contact avec Byzance avait rendue particulietement sensible aux 

ordonnances equilibrees, eile devait couronner les efforts de coor- 

dination anterieurs en les etendant a tous les domaines de la by- 

zantinologie dans le monde entier, et servir de base au developpe- 

ment ulterieur de nos etudes. 

On ne peut s’emp^cher de relever la contradiction apparente qu’il 

y avait entre ces vastes projets de travaux en commun et la vie 

retiree qu’il menait, au milieu des livres et des oeuvres de l’art 

byzantin. Et il semble aussi difficile de concilier ces entreprises 

de grande envergure, qui demandaient des connaissances techni- 

ques diverses et une execution ä des delais fixes, avec l’indiffe- 

rence de Gabriel Millet pour tout ce qui touche ä la vie pratique, 

y compris la fuite du temps. Et certes, Gabriel Millet aurait 

peut-etre realise plus d’oeuvres ä collaborations multiples et mis 

sur pied plus d’institutions destinees ä servir nos etudes, s’il avait 
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ete plus sociable et plus « pratique Rien n’est moins sür, cepen- 

dant, car un autre caractere signifie aussi, g^neralement, d’autres 

interets... 

Mais ce qu'il convient de souligner, c'est, au contraire, le succfe, 

incontestable, de quelques-unes de ces entreprises scientifiques de 

Gabriel Millet qui depassaient de loin le cadre de ses propres re- 

cherches, — triomphe de sa volonte et de son idealisme intellectuel 

qui se manifestera, une fois encore, prochainement, par le legs de 

sa bibliotheque au College de France. Parmi les bibliotheques des 

grands byzantinistes fran^ais de la generation qui s’en va, c’est la 

seule — depuis le legs magnifique de Gustave Schlumberger — qui 

aura ete donnee ä un etablissement public. 

Pendant les vingt demieres annees de sa vie, les travaux d’Orga¬ 

nisation des etudes et les publications des ouvrages des autres 

avaient relegue au second plan les recherches personnelies de Gabriel 

Millet. Certes, il ne cessa pas de travailler ä ces etudes originales, 

mais, pour la plupart, elles resterent inachevees. En dehors de quel¬ 

ques articles de cette periode, elles n’ont trouve d'autre expression 

que ses cours au College de France (1926-1937) et ä Tficole des Hau- 

tes ßtudes, Tres rares, malheureusement, sont les auditeurs qui 

conservent des notes prises au cours de ces le^ons, qui resumaient 

une longue experience d’archeologie chretienne et byzantine. Mais 

les archives de Gabriel Millet permettront peut-etre, un jour, dere- 

constituer une partie de son oeuvre scientifique de Tepoque la plus 

avancee de sa carriere. 

* 
* 

En attendant, son oeuvre originale est fixee dans des publications 

qui, presque toutes, sont anterieures ä 1930, et dont les plus impor¬ 

tantes correspondent ä des recherches conduites pendant les annees 

1900-1914. C*est sur ces travaux surtout que reposait et repose la 

reputation scientifique de Gabriel Millet. Or, on ne saurait insister 

trop sur cette Chronologie, car eile assure la priorite ä certaines 

etudes essentielles de Gabriel Millet, dans un domaine qui, aujour- 

d’hui, attire la curiosite de beaucoup de critiques, notamment dans 

les pays heritiers de TEmpire Byzantin. 

C’est le domaine de Tart et de Tarcheologie byzantins du moyen 

äge, de la fin de Tepoque iconoclaste k la chute de Constantino- 

ple et au delä. II faut bien se rappeier que les deux longs chapitres 
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consacres ä cet art que Gabriel Millet fit parattre, en 1903 et 1908, 

dans les premiers volumes de VHistoire de VAri d*Andre Michel 

forment le plus ancien apergu de l’histoire de Tart byzantin qui ait 

une valeur scientifique certaine et qui considere cet art dans toutes 

' ses manifestations et pendant toute la periode byzantine de This- 

toire du Proche Orient. Le chapitre substantiel consacre 4 l’epoque 

des Paleologues etait une revelation en 1908, et ’cette decouverte 

de la derni^re floraison de Tart byzantin — dont Gabriel Millet 

comprit la portee en travaillant longuement ä Mistra — lui valut, 

surtout en dehors de la France et notamment dans les pays bal- 

kaniques, une grande notoriete melee de respectueuse Sympathie. 

Tandis que la plupartdesarcheologuesbyzantinistes, dans tous les 

pays d*Occident, consideraient les ceuvres byzantines dans la per¬ 

spective de l’art antique, Gabriel Millet s’attaqua aux monuments 

byzantins du mögen äge et, loin de les envisager en temoins d’une 

decadence de Tart classique, il les etudia pour eux-memes et dans 

le cadre de Thistoire religieuse de Byzance, ä cette epoque. Cette 

branche des etudes byzantines n’etait representee, 4 la fin du xix® 

siede, que par quelques ouvrages russes, et Gabriel Millet n'a pas 

manque de rendre hommage aux travaux de N. V. Pokrovskij, 

N. P. Kondakov, N. P. Lichatchev. Mais aucun de ces archeolo- 

gues n’a connu vraiment les oeuvres de Tepoque des Paleologues, 

dont on ne peut comprendre la valeur esthetique et Timportance 

historique qu’a la lumiere des monuments balkaniques. Gabriel 

Millet a eu le mdite de decouvrir ces oeuvres d’art disseminees 

ä travers tous les pays du Sud-Est de TEurope, d’en comprendre 

rinteret et de les verser au dossier de Thistoire de la civilisation 

medievale. Le champ d^dudes qu’il ouvrit ainsi ä ses propres 

travaux fut immense, et presque tout ce qu’il publia, y compris ses 

th^ses de doctorat, se rapporte ä Tart balkanique d’une epoque 

plus ou moins avancee. On se rappelle les etapes de ses explora- 

tions; Mistra, Athos, Serbie. C’est a Tart serbe qu’il esperait con- 

sacrer ses derniers travaux d’envergure, mais Tetat de sa sante ne 

le lui permit pas (les materiaux qu’il avait reunis, sur la peinture 

murale en Yougloslavie,vont commencer ä paraitre a partir de 1953), 

Gependant tres vite la portee de la decouverte de l’art des Paleolo¬ 

gues et de ses pendants slaves fut comprise dans tous les pays de 

TEurope Orientale oü, inspirees par les travaux de Gabriel Millet 

(ceci est exact meme pour le livre de D. V. Ajnalov, sur la Peinture 

byzantine du xiv® si4cle, publie en Russie, pendant la Revolution ; 
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je le tiens de Tauteur de ce livre qui, ä Tepoque de sa parution, 

faisait remonter les debuts de son enquete ä la publication de Tal- 

bum de Mistra, par Gabriel Millet), et quelquefois dirigees par lui, 

des etudes nombreuses vinrent prolonger les recherches du Maitre. 

Pendant Tentre-deux-guerres, äTepoque des Congres balkaniques des 

fitudes Byzantines, Gabriel Millet a pu se rendre compte du succes 

de ses initiatives scientifiques, que favorisa certainement Tessor des 

ßtats nationaux du Sud-Est de TEurope, apres les traites de 1918. 

Les travaux de Gabriel Millet, qui portaient sur Tart byzaiitin des 

derniers siecles du moyen äge, c’est-ä-dire de Tepoque qui vit se for- 

mer les arts nationaux des peuples balkaniques, fournirent ä ces 

arts nationaux leurs titres de noblesse. Gabriel Millet revalorisa 

une partie essentielle (et la plus durable) du patrimoine national 

de ces peuples, ä laquelle avant lui on n’avait pourtant guere pense, 

et c’est pourquoi son nom est, aujourd’hui, ä toutes les pages 

des livres grecs, serbes, bulgares, roumains, consacres aux arts me- 
dievaux de ces pays. 

Mais il n*y avait pas que les Balkans pour reconnaitre la grande 

valeur des travaux de Gabriel Millet. Dej-uis la parution de ses 

Recherches sur VIconographie de Vßvangile et de son ßcole grecque 

dans Varchitecture byzantine (toutes deux en 1916), le monde des 

erudits avait reconnu en lui le savant le plus averti en archeologie 

byzantine, et il a conserve ce titre pendant pres d’un demi-siecle. 

Ces deux livres et, quelques etudes plus particulieres qui les suivi- 

rent, apporterent des essais remarquables d*une reconstitution de 

Thistoire des types iconographiques et architecturaux, ä Byzance 

et autour de TEmpire d’Orient, de la Mesopotamie ä TItalic et ä 

la France, de Tfigypte ä la Russie. Gabriel Millet lui-mtoe retenait 

surtout, parmi les resultats de ses recherches, ses demonstrations de 

Texistence d’ecoles distinctes au sein de Tart byzantin, et d’un hen 

constant entre celui-ci et la hturgie. Mais ce qui frappe par dessus 

tout les lecteurs des ouvrages de Gabriel Millet, c’est la richesse pro- 

digieuse de sa documentation. Il fut incontestablement le premier, 

parmi les archeologues byzantinistes, ä vouloir appuyer chaque de- 

monstration sur le temoignage de tous les documents originaux 

accessibles et ä se donner la peine de les citer, avec la precision 

bibliographique requise et d’apres les publications qu’il convenait. 

Gabriel Millet etendit ainsi ä la critique de Tart byzantin les me- 

thodes de recherche et de publication que l’archeologie classique 

pratiquait depuis longtemps. Le mMte de cette adaptation applL 
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quee ä des recherches d’envergure revient a Gabriel Millet: ses 

travaux, qui permirent pour la premiere fois d’evaluer le nombre 

— considerable — des monuments byzantins et para-byzantins 

conserves et des ouvrages d’erudition qui les concernent, ont fait 

monter sensiblement, dans le monde entier, le niveau moyen des 

etudes consacrees ä l’archeologie byzantine, tres avanlagee d’ail- 

leurs a cet egard par rapport ä l’archeologie du moyen äge Occi¬ 

dental. 

Par ses travaux, Gabriel Millet a souligne un autre avantage que 

les etudes byzantines ont sur d'autres, lorsqu’elles s’en tiennent au 

modele des historiens de TAntiquite classique: n'ayant pas ä subir 

la contrainte des preferences ethniques, nationales, religieuses, il 

a pu reconnaitre et juger avec serenite de grands ensembles de 

faits sur toute Faire, immense, des pays du Proche Orient et pen- 

dant une periode de plus de mille ans. 

Ges travaux d’analyse et d’enquötes etendus a des territoires aus- 

si vastes et ä des periodes aussi longues ont conduit Gabriel Millet 

ä des observations multiples de portee generale, et c’est pourquoi 

chacun y trouve son profit, malgre le style peu coulant de ces 

ouvrages. Le texte en a ete redige, puis retouche et generalement 

abrege, dans Fisolement prolonge de son cabinet de travail. C’est 

pourquoi le lecteur est quelquefois appele ä reconstituer les etapes 

d’une pensee dont le texte imprime ne fixe que les jalons. Mais 

ceux qui ont entendu Gabriel Millet dans les grandes reunions pu- 

bliques — aux seances d’inauguration des Congres, par exemple — 

et ceux qui Font vu rectifier patiemment les textes boiteux des 

eleves, savent que sa pensee etait parfaitement claire et son souci 

de la forme litteraire, tres grand. Penetre de culture classique, 

Gabriel Millet lui devait ses goüts esthetiques et intellectuels et 

peut-etre cette vei;tu austere du chercheur qui identifie sa vie en- 

tiere avec une ceuvre desinteress^e. 

Juin 1953, Andre Grabar. 
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Les lendemains du IX® Congres des fitudes byzantines devaient etre 

marques par les pertes les plus cruelles qu’ait jamais subies notre 

discipline, Apres Gabriel Millet, voici l’autre president d*honneur 

de TAssociation internationale des Byzantinistes (elu par acclama- 

tions ä Thessalonique, le 18 avril) qui s'est eteint ä Washington le 

30 mai, au retour de ce que, prophetiquement, il appelait son der- 

nier voyage. Jamais le Maitre, malgre ses quatre-vingt-six ans 

(il etait ne ä St-Petersbourg, le 22 septembre 1867), ne nous avait 

paru plus juvenile, plus jovial, plus heureux de vivre, plus resolu 

ä continuer ses recherches. Accueilli comme un triomphateur, 

non seulement par toute Tarmee des byzantinistes que sa presence 

avait electrises, mais par la nation grecque qui ne cessa de Tova- 

tionner pendant ses deux voyages en Macedoine en le saluant du 

nom d’Alexandrele Grand—le heros macMonien auquel il consacra 

la derniere et la plus emouvante de ses Conferences — Alexandre 

Alexandrovic etait justement fier d’entendre acclamer en sa per¬ 

sonne rillustre ecole des byzantinistes russes, qu’il avait tant fait 

pour honorer et illustrer dans les deux mondes. Son bonheur etait 

encore augmente par le Sentiment qu*il avait d’une victoire pro- 

chaine de la liberte dans sa chere Russie. Mais il parlait aussi avec 

une satisfaction profonde de la magnifique prosperite de nos etudes 

en Amerique, oü il les a pour toujours implantees. S*il nous est 

douloureux infiniment de voir tomber en pleine victoire ce chef 

ahne et venere, surtout apr^s Tannonce faite par lui-meme ä Thes¬ 

salonique de son grand dessein : ecrire un nouveau livre sur By- 

zance et les Arabes, qui devait comprendre les deux premiers siö- 

cles de l’Hegire et servir en quelque sorte d’introduction ä Touvrage 

classique que nous achevons de publier en fran^ais—sinous demeu- 

rons consternes de la brutale reponse du destin aux voeux de lon- 

gues annees que le Congres unanime lui adressait chaque jour pen¬ 

dant ces semaines triomphales, couronn^es par Tapoth^ose de Kas- 

toria, nous ne pouvons cacher, d’autre part, notre admiration pour 
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la beaute de cette fin, que bien des morteis lui envieront. II ach^ve 

sa carriere par une derniere edition Q) de son histoire generale de 

Byzance, qu’il avait ecrite d’abord en russe, puis fait paraitre en 

langue anglaise et en langue fran^aise, sans parier de traductions 

en d'autres langues, notamment en turc. Parue il y a quelques 

mois, cette Synthese, que l’infatigable auteur avait tenu ä mettre 

parfaitement ä jour, a conquis le public americain, et nous tenons 

d’Alexandre Alexandrovic lui-meme que 1.000 exemplaires en 

avaient ete presque immediatement enleves. 

II est impossible d’imaginer Instrument de travail mieux adapte 

aux besoins des etudiants americains, et notamment de la jeunesse 

grecque d’Amerique, sur laquelle le Maitre, comme nous tous, a 

toujours compte, pour faire triompher nos etudes dans la grande 

democratie qui manifeste, surtout depuis dix ans, un interet Crois¬ 

sant pour Byzance, son histoire et sa culture. 

S’il fallait caracteriser Tceuvre et la manier^ de Vasiliev, nous 

n’aurions pas ä prendre pour base sa biographie, car ses innombra- 

bles voyages — une passion de sa jeunesse ä laquelle il n’a jamais 

renonce, — ni meme la coupure apparente que marque dans son 

existence, toujours gaiment laboiieuse, son exil de 1925 —a vrai dire, 

Vasiliev ne s’est jamais considere comme exile, mais comme sim- 

plement detache en Amerique (^) n’ont rien change ä ses goüts 

scientifiques, ä sa fa^on de comprendre la täche de Thistorien et du 

chercheur, ä ses procedes d’exploration et d’exposition. Il etait 

attire, comme beaucoup de Busses, parce qu’il appelait Texotisme, 

et notamment par Texotisme linguistique, par le youg et le vostok 

des Pouchkine et des Lermontov. Trebizonde, le monde arabe, 

TEspagne mauresque, le monde mediterraneen en general le sedui- 

saient depuis Tenfance. Apres la musique, ce sont les langues de 

ces pays de reve qu’il aimait le plus, et c’est pourquoi il devint la- 

tiniste, helleniste, arabisant. C’est surtout le double penchant qu’il 

eut tout jeune pour les langues classiques et pour l’arabe qui deter- 

mina sa vocation et qui en fit l’el^ve prefere de Vasiljevskij et du 

(1) A. A. Vasiliev, llistory of the Byzaniine Empire (324-1453), Madison, 

1952, in-8o, x-846 pp. 

(2) Il 6tait toujours membre des Acad^mies russes. Il avait 6t6 61u corres- 

pondant de TAcad^mie des Sciences en 1919 et fut President, de 1920 ä 1922, 

de TAcad^mie d*histoire de la culture materielle ä Petrograd. 
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baron Rozen (^). Ces deux maitres lui assignerent son champ d’etu- 

des prefere : les relations byzantino-arabes, et aussi, mais dans une 

(1; Laissons la parole ä Alexandre Alexandrovic lui-meme, dans un pas- 

sage de ses memoires, AnnoUs de VInsiitut Kondakov^ XI (1940), p. 207 : 

« A P6tersbourg, dans le cabinet d'un de mes coll^gues,on voyait,pendue au 

mur, une grande photographie du Conseil de l’Universit^ de P^tersbourg tel 

qu’il etait au debut de la derniere decade du si^cle ecoule. Je la regardais sou- 

vent, ct je ne pouvais, tant eile me fascinait, en detacher mes yeux. Quelle 

brillante periode dans la vie scientifique de l’Univcrsite de S. Petersbourg! 

Quelle grandeur et quelle force! Dans la Facult6 de Droit, le professeur de 

droit public Gradovskij, le professeur de droit civil Duvernois, le professeur 

d’histoire du droit russe, P^l^gant Sergievitch, F.-F. Martens, professeur de 

droit international, connu dans PEurope entiere (comme on le racontait par- 

mi les ötudiants, il se plaignait que lui que toute PEurope ecoutait, les ötudiants 

de Petersbourg ne voulussent pas Pentendre), dans les Sciences le fameux Meii- 

deleev, et Men utkin; en litterature grecque son profond connaisseur P. V. 

Nikitine; en litterature de PEurope occidentale, le genial A. N. Veselovskij ; 

en litterature russe, le brillant Oreste Miller; le sanskritiste Minaev; dans les 

langues orientales, le grand arabisant baron V. R. Rozen, le sinologue V. P. 

Vasiliev, le mongolisant Pozdneiev, Phebrai’sant Ghvolsoii, en slavistique, 

V. J. Lamanskij... Du c6te de celui-ci, dans son groupe, se cachait, comme 

biottie sur son sifege, la petite personne du grand V. G. Vasilievskij, veritable 

fondateur de la byzantinologie scientifique en Russie. 

Sa vie de savant productif et createur ne dura que peu d’annees. Et d’ailleurs 

il mourut primaturement. Ne en 1838, il s'eteignit en 1899 : 61 ans. Je le con- 

nus pendant ses neuf dernieres annees. Mes relations avec Vasilievskij euren! 

une origine fortuite, mais dont les circonstances restent pour moi inoubliables. 

Au printemps de 1890, j'entrai dans le «troisi^me cours » de la FaCult^ historico- 

philologique de PUniversite de Petersbourg, D'apr^s les r^gles du temps je 

devais choisir pour le «troisi^me cours» une des quatre specialites suivantes: 

Science de Pantiquite classique, histoire, litterature russe, ou, finalement, lit¬ 

terature de PEurope occidentale. J'etais encün ä devenir un classiciste et 

je m’occupais de litterature grecque sous P. V. Nikitine. Mais le hasard vint 

changer tous mes plans. Au printemps de 1890, le professeur de langue tur- 

que, V. D. Smirnov, donnait un bal pour la jeunesse universitaire. A ce bal 

etaient presents quelques professeurs de la Faculte de Langues orientales, et, 

parmi eux, Parabisant baron V. R. Rozen, sous le direction duquel j^etudiais 

Parabe depuis deux ans. Les auditoires de la Faculte Orientale n'etaient pas 

nombreux, et les professeurs connaissaient bien tous leurs auditeurs. En me 

voyant, Rozen me demanda ce que je me proposais de faire « Pannöe prochai- 

ne ». Je r^pondls que, vraisemblablement, je m'occuperais d’^tudes classiques. 

Alors il me dit: « ficoutez, Vasiliev, vous savez le grec et Parabe — cette 

combinaison n'est pas si frequente. Pourquoi n'entreriez-vous pas daus la 

section historique pour vous y occuper d'histoire de Byzance? Allez trouver 

de ma part le professeur V. G. Vasilievskij et demandez-lui conseil. * 

Le jour de r^ception, chez Vasilievskij, ^tait le vendredi. Je m'y rendis, et 
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moindre mesure, ce qu’on appelle en Russie les themes byzantino- 

slaves (1). 

Ses Premiers travaux, dans ces deux domaines, demeurent das- 

siques, apres un demi-siecle. Nous le savons mieux que personne, 

il n’y a pas grand’chose a ajouter ä ses deux grands artides parus 

des 1898 dans la tome V du Vizantijskij Vremennik sur les Slaves 

en Grece, ni ä ses deux dissertations, la « magistrale»: Relations 

politiques entre Byzance et les Arabes au temps de la dynastie d'Amo- 

rium (1901), et la « doctorale»; Relations politiques entre Byzance 

et les Arabes au temps de la dynastie macedonienne » (1902), Classi- 

ques aussi demeurent ses editions, avec traduction fran^ise, d’Aga- 

pius de Menbidj {Patrologia Orientalis, t. V, 1910, t, VII, 1911, 

t, VIII, 1912, t. XI, 1915) et, avec la collaboration de Kratdi- 

kovskii, de Yahya-ibn-Said (Patroloqia Orientalis, t. XVIII, 1924, 

et t. XXIII, 1932). 

Les deux theses de Vasiliev — edle de 1901 et edle de 1902 — 

avaient ete preparees et meme ecrites ä l’etranger, notamment ä 

Londres, pendant une fructueuse mission de trois ans et demi (avec 

Cent roubles par mois). Cette mission lui avait ete procuree par le 

philologue P. V. Nikitine, alors recteur de TUniversite de St-Pe- 

tersbourg. Alexandre Alexandrovic avait ete nomme en 1892, 

ä sa sortie de TUniversite, professeur de latin au premier gymnase 

de cette capitale, A son retour, en 1901, il reprit sa place dans cet 

etablissement, pour y enseigner rhistoire generale, tandis qu’il etait 

Charge de le^ons d’histoire byzantine ä TUniversite (son maitre ve- 

nere, V. G. Vasiljevskij, etait mort a Florence en 1899). 

j*y trouvai un de ses anciens d^ves, Stepanov, qui travaillait alors sur Julien 

rApostat. Bien que je n’eusse, sur Thistoire de Byzance, que des notions va~ 

gues et fragmentaires, que je tenais d^Ilovalskij, professeur au Lycee, il me 

pria de lire, pendant Tete, le cd^bre ouvrage de Gibbon et de revenir a Tau- 

tomne, G'est ce que je fis. L'ete, je lus Gibbon; en automne, je devins son 

41eve et depuis lors nos relations ne cessdent plus — jusqu^ä sa mort... 

En troisi^me ann6e,il donna comme sujet de travail« pour la mödaille » Vhis^ 

toire de Vexarchat de Ravenne, et le regne de Vempereur Anastase Je fus 

prime pour ma reponse ä la seconde de ces questions ». (Ce qui preeöde est 

traduit du russe). Vasiliev ne cessera plus de s'intdesser ä Anastase. Comme 

il arrive souvent, il indiqua le sujet mdme de son premier travail de s6mi- 

naire ä son meilleur 616ve d^Amerique, P. Charanis 1 

(1) Mais, ä vrai dire, Vasiliev n’avait rien d^un slavisant. Seule la volonte 

tenace de son maitre Vasiljevskij Pobligea ä venir de Londres ä Vienne e pour 

voir et entendre Jirecek ; et le grand historien des Selbes ne Tenchanta pas. 

ByZAKTION XXII. — 34. 
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En 1902 place le voyage au Sinai, oü, selon les instructions du 

baron Rozen, il etudia les manusciits d’Agapius de Menbidj. 

En 1904, il passa ä TUniversite de Juriev (Dorpat), en qualite de 

professeur d’histoire moderne. Mais, deux fois par mois, il se ren- 

dait ä St-Petersbourg, pour y faire un cours d*histoire du moyen 

äge aux elöves de F Institut pedagogique feminin. Il renonga ä sa 

chaire de Juriev en faveur de cette ecole normale, en 1912, lors- 

qu’il y devint professeur ordinaire et doyen, tout en reprenant 

son poste de Privat-Docent ä FUniversite. Partout son succes et 

sa popularite s’affirmerent. La bonte et la jovialite de son carac- 

tere qu*aucun depaysement n’affectait, lui assurerent partout, dans 

tous les milieux, le chaleureux accueil qui a fait sa joie jusqu’ä sa 

mort. La revolution m^me n*affecta pas sa bonne humeur. Il sut 

se faire au nouveau regime, dont datent d’ailleurs ses honneurs 

academiques. Il quitta la Russie ä temps, c’est-ä-dire deux ans 

avant le crepuscule des etudes byzantines, gräce ä un conge regu¬ 

lier d’un an, qui lui permit d’accepter Finvitation de FUniversite 

de Madison (Wisconsin), oü il succeda ä Rostovtzev. Il y demeura 

jusqu*ä Fäge de la retraite, au debut de la derniere guerre, et meme 

au delä, pour passer, en 1946, ä Dumbarton Oaks, en qualite de 

senior scholar. 

C’est de 1917 ä 1925 qu’il ecrivit en russe et publia les chapitres 

les plus importants de son histoire de Byzance, et qu’il commen^ 

son memoire sur les Goths en Crimee (dont les deux tomes parurent, 

en 1921 et 1927, dans les Izvestija de FAcademie d’histoire de la 

culture materielle). En Amerique, oü il fut nomme, en 1936, 

membre de la Mediaeval Academy, il a fait paraitre, dans les Me- 

moires de cette Institution et dans les Papers de Dumbarton Oaks 

ainsi que dans les Studies de FUniversite de Wisconsin, des editions 

anglaises refondues de ses principaux ouvrages russes, notamment 

de sa grande histoire, de ses Goths en Crimee, son livre sur le r^gne 

de Fempereur Justin I®^, ses memoires sur la premiere et la seconde 

attaque russe contre Constantinople, et un grand nombre d’articles 

sur des sujets qui lui tenaient a coeur depuis longtemps, conrnie 

son Empire of Trehizond in history and literature, dans Byzantion 

t. XV (1940-1941). 

Tous ces travaux se distinguent par une connaissance complete 

des sources anciennes, en toutes langues, et de la bibliographie 

des questions traitees, bibliographie oü naturellement les publica- 

tions russes tiennent une place importante. En analysant d’in- 
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nombrables articles de ses compatriotes, Vasüiev a rendu de pre- 

cieux Services ä tous les byzantinistes, qu’il dispense de longues 

et penibles recherches, surtout dans les series acadömiques et dans 

la masse formidable, si difficile a explorer, qu*est le fameux Journal 

du Ministire de VInstruction publique, Ceux qui lui reprochent 

parfois Tabondance des extraits, toujours exactement traduits, 

qu’il a pris la peine de faire de ses contemporains et de ses devanciers, 

devraient au contraire lui rendre gräce de la täche ingrate qu’ü 

s’est imposee depuis 1925, dans Tinteret de la Science occidentale, 

mais aussi — il ne cessait de le proclamer — pour faire mieux 

connaitre Tactivite de la grande €cole russe, et particuli^rement 

de son maitre Vasiljevskij. 

Ses voeux les plus ardents etaient la renaissance dans la liberte 

des etudes byzantines en Russie et la collaboration frateraelle des 

byzantinistes d’Orient et d’Occident. Aussi a-t-il signe des deux 

mains la motion du Congres de Thessalonique que nous publions 

d’autre part en faveur d’une prochaine rencontre en pays slave 

libre des byzantinistes et des slavisants. Et Tauteur de ces lignes 

n’oubliera jamais renthousiasme et la foi avec lesquels il presida, 

ä New-York, en 1946, le premier et seul Congrös des fitudes by- 

zantino-slavo-orientales. Vivant sequentes, Kal alcovla ^ pvripr] 

avrov. 

Henri Gregoire. 



DRAGUTIN ANASTASIJEYIC 

(t 20 AOÜT 1950) 

Notre Science a subi une lourde perle. Le 20 aoüt 1950 est mort 

Dragutiii Anastasijevic, membre titulaire de TAcademie Serbe des 

Sciences et professeur ä l’Universite. La nouvelle de sa mort a 

retenti douloureusement dans le cceur de tous ceux qui Testimaient 

rhonoraient et Taimaient, comme savant et comme homme. 

L’eminent chercheur et historien, le philologue superieurement 

doue, TAcademicien Dragutin Anastasijevic, par son long et infa- 

tigable travail, a contribue au progres de plus d’une brauche de la 

Science. Mais, avant toutes choses et en tout premier lieu, il etait 

byzantiniste. II fut le premier qui, dans son pays, comme savant 

et comme professeur, consacra specialement son travail a le by- 

zantinologie, si importante pour Tintelligence du passe historique 

et culturel des nations slaves. 

Feu Dragutin Anastasijevic naquit le 18/30 juillet 1877 äKraguje- 

vac. Apres avoir termine ses etudes secondaires au gymnase de 

sa ville natale, il s’inscrivit ä la Faculte de Philosophie de la Haute 

ficole (comme on disait) de Beigrade, oü il obtint son diplöme pour 

la Philologie classique comme brauche principale. En 1902, comme 

boursier de Tfitat, il partit pour Munich, afin de s’y perfectionner 

dans la science qu’il avait choisie : et c’est lä, natureUement, qu’il 

etudia la byzantinologie et la philologie neo-grecque, sous le grand 

Krumbacher. C*est lä qu’il fit son doctorat en 1905, avec une dis- 

sertation qui s’appelle : Die paränetischen Alphabete in der griechi¬ 

schen Literatur. 

Outre les etudes träs serieuses qu’il poursuivait dans un des 

principaux centres de byzantinisme, Anastasijevic, preoccupe con- 

stamment d’etendre et d’approfondir ses connaissances, des ses an- 

nees d\< etudiant» avait constamment voyage. Presque toutes 

ses vacauces, il les passait dans quelque grand centre culturel pour 

y travailler dans les bibliotheques, ou — au contraire — dans quel¬ 

que petit village de Grece, afin d’y apprendre 4 fond, dans un 

milieu grec, le grec populaire. C’est ainsi qu’il passa beaucoup de 

temps dans un village ä Corfou, — qu’il voyagea beaucoup dans 
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le reste de la Grece, qu’il fut ä Athenes, ä Thessalonique, k la Sainte 

Montagne de TAthos. Dejä, lorsqu’il etait simple etudiant, il avait 

Visite le capitale de Tancien empire byzantin. D’autre part, il 

travailla non seulement ä Munich, mais ä Berlin, Leipzig, Dresde, 

Vienne, Milan, Rome, Naples, Bologne. 

Ainsi le jeune savant, revenu au pays apres avoir termine ses 

etudes et fait son doctorat sous Tun des plus grands byzantinis- 

tes du monde d’alors, apres avoir fait la connaissance des biblio- 

theques et des monuments culturels et artistiques des principaux 

centres de l’Allemagne, de Tltalie et de la Grece, etait en pos- 

session d’un tresor de connaissances variees. Avec cet acquis, 

avec ses dons naturels et avec son rare amour de la Science, il put 

accomplir de la maniere la plus brillante sa täche, qui etait celle 

du Premier specialiste de Thistoire byzantine en Serbie et du pre- 

mier professeur de byzantinologie de TUniversite de Beigrade. 

En 1906, Anastasijevic, en eff et, etait devenu Dozent de la byzan¬ 

tinologie a 'titre provisoire, et, en 1908, ä titre permanent ä la 

Faculte de philosophie de TUniversite de Beigrade. Aussitöt apres 

la premiere guerre mondiale, en 1919, il fut promu au grade de 

professeur extraordinaire dans la mßme Faculte. En 1921, enfin, 

il passait ä la Faculte de theologie comme professeur ordinaire 

d’histoire de la culture byzantine et de langue et de litterature 

grecques. Malgre cette promotion, pendant bien des annees, il 

enseigna ä la Faculte de philosophie comme professeur honoraire 

de byzantinologie. 

Comme professeur, Anastasijevic eut toujours grand succes et 

sut toujours meriter le respect et Tamour de ses disciples. Paral- 

Idement se developpait son activite de chercheur. C’est alors qu’il 

commence sa collaboration avec TAcademie par la publication de 

contributions scientifiques dans les travaux de TAcademie et par 

des voyages scientifiques pour le compte de celle-ci. En 1906-1907 

et 1911-1912, Anastasijevic travaille ä TAthos, dans les archives 

de la Sainte Montagne, il copie ou photographic pour TAcademie 

environ 600 documents, surtout les actes grecs et turcs de Chilandar 

et les actes serbes de la laure de Saint Athanase. Le jeune savant 

emploie ses voyages k etendre sans cesse ses connaissances et 

son horizon. Il retourna ä Constantinople, oü il travailla ä T In¬ 

stitut archeologique russe, aupres du grand byzantiniste russe F. L 

Uspenskij. En 1910, il passa ses vacances d’ete en Russie, surtout 

k Petrograd, pour apprendre ä connaitre les collections et monu- 

ments et des documents byzantins, et pour etablir un contact per- 
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sonnel avec les byzantinistes et les slavistes russes. Les guerres 

devaient inteirompre ou tout au moins troubler cette activite 

scientifique si brillamment coiumencee, Anastasijevic participa aux 

guerres balkaniques et ä la premi^re guerre mondiale. Et avec 

tant d’autres combattants serbes, en 1915, il passa en Gr^ice. Lä 

sa connaissance parfaite de la langue grecque le mit tout de suite 

en valeur. A TUniversite d'Athenes, il put faire, en langue grec¬ 

que, des legons publiques sur Thistoire des relations greco-slaves. 

Mais la guerre detruisit son bien le plus precieux, sa bibliotheque, 

et de nombreux manuscrits d'oeuvres commencees. Elle aneantit 

egalement presque toute la bibliotheque du Seminaire byzantin de 

rUniversite, qu’il avait creee et qu’il aimait comme si eile avait ete 

la sienne. Des son retour ä Beigrade, le premier soin du zele pro- 

fesseur fut donc de reconstituer sa bibliotheque personnelle et de 

ressusciter la bibliotheque aneantie du Seminaire de byzantinologie. 

A cette täche il se donna avec une grande energie, avec autant 

d’amour que d’intelligence. C*est bien gräce ä lui que l’Universite 

de Beigrade possede une bibliotheque byzantinologique specialisee 

suffisamment riche et admirablement constituee, oü Ton trouve, 

par exemple, toutes les grandes collections de sources et toute la 

litterature technique vraiment importante, clasees avec beau- 

coup du soin et de methode. Par la creation de cette bibliotheque, 

on peut dire que feu Anastasijevic a vraiment rendu possible le 

travail scientifique, dans le domaine de la byzantinologie, ä Bei¬ 

grade. Ce merite ne sera pas oublie. Il sera toujours reconnu et 

celebre par quiconque, chez nous, travaillera dans le domaine qui 

lui etait eher, Parmi les nombreux Services qu’Anastasijevic a 

rendus ä notre discipline, il faut mettre en particulier relief sa 

collaboration avec FAcademicien Radonic et FAcademicien Vuü6, 

comme secretaire general du Comite organisateur du II® Con- 

gres international des fitudes byzantines. Ce Congres, tenu ä 

Beigrade en 1927, fut, en verite, le premier Congres des byzantinistes 

organise sur une base internationale (^). Le Congres de Beigrade, 

avec ses belles excursions, au cours desquelles des savants de tous 

pays purent faire la decouverte des plus importants monuments 

de notre art medieval, a laisse, on peut le dire, les meilleurs Sou¬ 

venirs ä tous les byzantinistes qui ont eu le bonheur d*y prendre 

part. Et il est impossible de separer, dans notre memoire, cette 

(1) Les Allemands et leurs «alUes » n'avaient pas invit^s k Bucarest, 

en 1924. 
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splendide reunion internationale de la personnalite du secretaire 

et animateur de ces assises, auquel est dü largement leur succes. 

A cöte de son enseignement et de sa täche d’organisateur, se de- 

veloppait sans interruption son activite de chercheur. Les questions 

etudiees par Anastasijevic appartiennent non seulement ä This- 

toire, ä la phUologie et ä la diplomatique byzantines, mais a notre 

histoire nationale pendant le moyen äge, et c’est mtoe par l’etude 

de cette histoire nationale qu’ü est arrive ä projeter tant de lumiere 

sur Thistoire byzantine. Dans Thistoire byzantine, ce qui Finte- 

ressait, en effet, le plus, c’etaient des chapitres de cette histoire 

lies ä Thistoire des Slaves du Sud. En revanche, lorsqu’il etudiait 

notre histoire medievale, il le faisait avec tonte la superiorite que lui 

donnait sa connaissance parfaite des sources byzantines. L’Acade- 

micien Anastasijevic faisait paraitre ses travaux non seulement 

dans des revues serbes, mais encore dans des publications etran- 

göres, non seulement dans la langue nationale, mais en russe, en 

allemand, en frangais et en grec moderne. 

Excellent helleniste, poss6dant une maftrise compldte du grec 

classique et medieval, ainsi que du neo-grec, Anastasijevic put 

donner d*utiles editions de textes historiques et de documents by- 

zantins. Dans ces publications de documents, surtout de l’Athos, 

il s’arretait de preference aux questions de diplomatique byzantine, 

traitant avec une grande penetration les documents isol^ et les 

groupes de documents, et cela non seulement dans ses travaux ori- 

ginaux, mais encore dans ses recensions et ciitiques d’ouvrages 

d’autres savants. 

Comme chercheur, TAcademicien Anastasijevic se distinguait non 

seulement par une grande erudition, mais encore par une grande 

acribie. Pour lui, dans la Science, il n’y avait point de petites 

questions. Il aimait s’arreter ä chaque sujet et entrer dans le plus 

de details possible. Il a etudi^ toutes les questions en les envisa- 

geant sous toutes leurs faces. On voit aisement, dans son oeuvre, 

avec quelle patience et quelle conscience il revenait sans cesse aux 

memes sujets, jusqu’ä ce qu’il les eüt traites ä fond. Citons, par 

exemple, son important memoire sur le probleme de la naissance 

du royaume de Samuel (publie en Serbe et aussi en fran^ais), au¬ 

quel il a rattache toute une sdrie d’etudes speciales sur la Chrono¬ 

logie de la guerre de Jean Tzimisces avec le prince russe Svjatoslav, 

parues dans la Byzantinische Zeitschrift, Byzantion, le Seminarium 

Kondakoüianum et les Byzantinoslavica, D’autre part, l’analyse 

des donndes chronologiques sur cette guerre fameuse dans les 
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sources les plus diverses, le ramena de nouveau a Tetude d’uae 

question connexe, ceile du Systeme chronologique des chroniqueurs 

et des liistoriens byzantins (question ä laquelle il a consacre tont 

un long memoire, en langue russe, dans les Annales de rinstitat 

Kondakov), Nous voyons le meme lien organique dans ses travaux 

sur Thistoire serbe medievale, travaux groupes surtout autour des 

personnalites de saint Nemanja et saint Sava. Notons seulement 

ses etudes sur Tannee de la mort de Nemanja, sur le pere de Ne¬ 

manja, sur Tannee de la translation des reliques de saint Symeon 

de Chilandar ä Studenica, sur la date de la premiere apparition 

du nom et du monastere de Chilandar, sur le couronnement du 

« Premier Couronne» par saint Sava. 

S’etant occupe pendant une longue serie d’annees d’histoire 

byzantine comme professeur et comme chercheur, connaissant ad- 

mirablement, sur la base d’une etude personnelle des sources, et 

Thistoire politique et Thistoire culturelle de Byzance, feu Anas- 

tasijevic avait Tintention de passer ä un expose synthetique de 

rhistoire byzantine, pour lequel il avait amasse beaucoup de mate- 

riaux. Empeche de realiser ce plan par les guerres balkaniques et 

surtout par la premiere guerre mondiale, Anastasijevic se resolut 

ä utüiser en partie ces materiaux dans de nombreux articles de 

TEncyclopedie nationale de St. Stanojevic. Gräce ä cette heureuse 

determination, on peut trouver, dans cette Encyclopedie, toute 

une Serie d’articles sur Thistoire byzantine, articles de la plus 

haute Valeur scientifique. 

Les merites scientifiques du defunt furent reconnus en Yougo- 

slavie et ä l’etranger. L’Academie serbe des Sciences, en 1946, 

Telut membre titulaire; il etait aussi membre correspondant de 

l’Academie Yougoslave des Sciences de Zagreb et membre de 

nombreuses Societes et Instituts de la Yougoslavie et de l’etranger. 

Il etait docteur honoris causa de FUniversite d’Athenes, oü il avait 

enseigne, nous Tavons dit, en 1915-2916, membre de la Societe Byzan¬ 

tine et de la Societe Historique d*Athenes, deTInstitut russe ä Con- 

stantinople, de T Institut Kondakov et de T Institut Slave ä Prague. 

La seconde guerre mondiale vint une fois encore troubler le 

travail et la vie meme de notre eher Anastasijevic, et malheureu¬ 

sement eile ruina sa sante. La sous-alimentation et, en general, 

les privations qu'il eprouva pendant la seconde occupation aHe- 

mande, provoqu^rent une atrophie du nerf optique, ä tel point 

qu’ä partir de Tannee 1944, Anastasijevic perdit graduellement la 

vue. D’autres maladies graves, de plus en plus, paralysaient son 
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travail. Mais son esprit gardait toute sa vigueur et toute sa clarte ; 

c’est ainsi que, tout recemment encore, en depit de ses penibles 

infirmites, il continuait a participer, avec ranimation qui le ca- 

racterisait, aux travaux de la Faculte, ä la fondation de l’Institut 

byzantin et de T Institut historique de TAcademie Serbe des Scien¬ 

ces. Des la Creation de ce dernier Institut, qui a pris une place im¬ 

portante dans la vie scientifique du pays, il fut membre de son 

conseil scientifique et, dans la mesure oü sa sante le lui permettait, 

il se rendait reguberement aux seances de cette assemblee. Devenu 

physiquement incapable de travailler seul et pour lui-m^me, il 

se condait le travail des autres en les faisant profiter de son savoir, 

et, avec sa bonte habituelle, il les encourageait, dans leurs recherches, 

de ses conseils toujours sagaces. 

En peu de temps, notre byzantinologie a subi deux pertes irre¬ 

parables. Il y a deux ans, eile perdait Philarete Granic, et aujour- 

d’hui, voici que nous quitte Dragutin Anastasijevic, fondateur des 

etudes byzantines dans notre pays. 

Dans la personne du defunt Academicien Anastasijevic, nous 

avons perdu un savant d’une rare capacite de travail, d’une grande 

largeur de vues et d’une sürete encore plus rare. Nous avons perdu 

un grand specialiste et un travailleur scientifique d’une conscience 

peu commune. Et beaucoup d’entre nous ont encore perdu en 

lui un ami tr^s eher et tres precieux. Car, il faut le repeter, Anas¬ 

tasijevic etait bon foncierement et naturellement, d’une extraor- 

dinaire affabilite. 

Ce n’etait passeulement un homme de grande raison, mais un 

grand coeur, dont ceux qui Tont connu de pres ne pourront oublier 

la modestie et la bonte, qui n’etaient jamais affectees. II etait 

d’un commerce charmant, toujours agreable ; sa porte etait ouverte 

ä tous. Toujours il etait pret ä aider tout le monde, ä soutenir 

chacun dans son effort scientifique; il vivait pour la Science, et son 

amour pour la Science fut son grand amour. Aussi longtemps que 

ses forces physiques le soutinrent, il travailla saus Interruption et 

Sans fatigue. Par son labeur inlassable, il a rendu d’immenses 

Services ä notre Science et ä notre haut enseignement. Les genera- 

tions nouvelles qui cultiveront la Science dont il a ete, dans ce pays, 

le fondateur, lui seront reconnaissantes. C’est en leur nom que 

nous disons: louange et gloire a Dragutin Anastasijevic, et que sa 

memoire soit eterneUe! 

Beigrade, G. Ostrogorskij, 

(Trad. H. G.). 
Byzantion XXII. — 35. 
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Bgzantion reprendra des cette annee sa periodicite semestrielle. 
Le prochain fascicule, XXIII (1953), 1, en preparatiou, publiera 
de nombreux comptes rendus, notamment des importants ouvrages 
annonces dans notre memento bibliographique. Helas I nous aurons 
aussi ä parier de nos morts, car Louis Brehier, decede le 13 octo- 
bre 1951, P. P. Muratov et B. 1. Phabes (^), morts respectivement 
le 5 octobre et le novembre 1950, J. Starr, qui nous a quittes 
le 6 decembre 1950, n*ont pas etd commemores encore par nous, 
comme le meritaient les grands Services rendus par eux ä notre 
discipline. Et nous n’avons pas complete par une notice biblio¬ 
graphique notre notice necrologique sur Germaine Rouielarp. 

Enfin, nous nous excusons vis-a-vis de Ernest Stein de ne pas 
avoir ecrit jusqu’ici, dans la revue dont Emest Stein fut un 
collaborateur fidele, le juste eloge qu’attend toujours ce grand mai- 
tre de la byzantinologie, empörte ä Tage de cinquante trois ans, 
le 25 fevrier 1945. 

Helas I Cette funebre liste n’est pas terminee, Nous devons 
Tallonger encore de deux noms particulierement chers, puisque le 
tome XII (1937) de notre revue etait dedie 

A 

William Hepburn BUCKLER 
Gentilhomme archeologue 

Erudit de grande race 
Ami des inscriptions et bienfaiteur des lettres 

ETA 

Georgina BUCKLER 
Savante humaniste et gracieux ecrivain 

Qui a fait revivre dans son Anne Comnene 
Le Charme de la feminite byzantine. 

Ce tome XXII doit rapprocher de nouveau les deux noms de nos 
amis et bienfaiteurs de la guerre et de Texil: William Buckler, 

mort le 2 marsl952, Georgina Buckler, qui s*est eteinte le 28 
avril 1953. II nous sera doux de parier d’eux au moment ou 
paraitra le Kekaiunenos de Georgina Buckler, dont les ev^nements 
ont trop longtemps retarde la publication. AIQNM H MNHMH 
AYTQN. 

H. G, 

(1) Sur BaalÄeiog excellent et fidele disciple de Hatzidakis, voyez 
la n^crologie et la bibliographie de G. J. Kourmoulis, 1950, p. 319- 

334. 



NOTE GOMPLfiMENTAIRE 

Encore üayavo^ 

rtayavia est un noin propre pour le Porphyrogenete dans le De 

administrando Imperio^ chap. XXX, p. 144, 1. 104, ed. Moravcsik- 

Jenkins ; chap. XXXI, p. 150,1. 56 ; chap. XXXII, p. 152,1. 21 et 

p. 156, L 84 ; enfin, chap. XXXVI, p. 164, 1. 14. 

Le poete et traducteur grec I. N. Gryparis a laisse des fragments, 

dates de 1923, d’une oeuvre intitulee iJayaro^. Ges fragments sont 

recueillis dans Tedition D. BaXirag, ^Exöoaeig Ilrjyfjg, ""AOijvai, 

1952. L*auteur avait voulu y decrire, comme il dit, une sorte 

de fusion des vestiges de Tancienne religion et de la tradition, qui 

se sont unies pour entrer dans une conception nouvelle. Par le 

fragment 3, qui est une sorte de canevas en prose, on voit que le 

Tiayavog est proprement un xakhxdvr^aQogf c’est-ä-dire un de 

ces demons ou diablotins (Pemot traduisait « farfadet »>) que le folk- 

lore effectivement appelle tantöt ainsi et tantöt HaXXm&vxl^aqog, 

Ce titre de Tiayavog ne prouve donc pas que le mot ait jamais le 

sens de « paien » en grec moderne. 

Voyez aussi, dans la m^me edition de Gryparis, p. 77, dans la 

piece intitulee TtQafxaxavxrig, ce quatrain oü le poete a rapproche 

Töpithete de nayariq^ appliquee ä une mechante fee, du mot naydva, 

au sens de «traque», qui, comme nous Tavons dit, est d^origine 

slave : 

Kal pid, fj ^E^oyr^qa rj Ilayav^, 

Ttaydva rov dardrov» 

XrvTidei ro vio TtQaßarevrrj 

Hai Ttaiqvei tä OTAAol*«d rov, 

Signaions aussi le promontoire de JJayavia, Ilayavia, dans le 

golfe de Laconie, sans doute terre de chasse, et Texcellent article 

cynegetique naydva, dans FEncyclopedie du IIvQaog. 

H. G. 
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et dont il sera rendu compte dans 

Byzantion XXIII (1953). 

Kojvoxavrivov d v r o v ^ ^laxoqia xov Bvl^avxivov Kqd- 

xovQ, Toyioc, TiQßXQC, (395-867 /i. ^'ExdoaiQ devxega av/i~ 

TtXrjQoyBsiGa. ^Adfjvai, 1953, 8®, «'-476 a, 

TofjLOQ Kmvaxavxivov ""AQfxsvoitovXov ev xfj eiaxoaiex7]Qiöt xrjg 

« ^E^aßißkov » avxov, ixö, vtzo xfjQ XxoXfjg No/izixäjv Kal Olxa- 

vofiiHmv "’EjtiGxrj/jiajv (= ^ETtiGxrjßovtxii) ^EnexrjQig^ xofiog 

ET'). OsaoakoviKrj, 1952, 8®, 623 p. 

Atti dello VIII Congresso internazionale di Studi Bizantini (Pa¬ 

lermo, 3-10 Aprile 1951). I: filologia, letteratura, linguistica, 

storia, numismatica (== Studi Bizantini e NeoellenicU VII). 

II: agiografia, archeologia, arte, diritto, liturgia, musica 

Studi Bizantini e NeoellenicU VIII). Roma, 1953, 8°, 

lxiv-512 p. + viii-437 p. 

Robert Aubreton, Z)e/ne/riu5 Triclinius et les recensions medievales 

de Sophocle, Paris, Les Beiles Lettres, 1949, 8®, 289 p. (Collec¬ 

tion d’etudes anciennes publiee sous le patronage de TAsso- 

ciation Guillaume Bude). 

La Basilica di S. Lorenzo Maggiore in Milano, [da] A. Calderini, 

G. Chierici, G. Cegchelli. Milano, Fondazione Treccani, 

1951, 40, 100 plL, 295 p. 

Hans-Georg Beck, Theodoros Metochites. Die Krise des Byzantini¬ 

schen Weltbildes im 14. Jahrhundert München, C. H. Beck, 

1952, 8«, vi-149 p. 

Bolletino. Centro di studi filologici e linguistici siciliani. 1. Paler¬ 

mo, (Tip. G, Mori), 1953, 8°, 329 p. 

A. Burmov, Les attaques slaves contre Thessalonique dans les Mi- 

- racles de S. Demetrius lern Chronologie. Godisnik na Phi- 

losophsko-istoriceskija Fakultei na Sofijskija Universitet, 

1952, t. II, pp. 167-215, en bulgare. Resumes russe et frangais. 
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Marius Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides de Jaztra 

et de Syrie, I (Publications de la Faculte des Lettres d’Alger, 

Ile Serie, XXI) 8^, 863 p., 10 cartes. 

Le Cinq~centieme anniversaire de la prise de Constantinople: 1453- 

1953. Athenes, (Impr. nationale), 1953, 287 p. (UHellenisme 

coniemporain, 2® ser., 7® annee, fase, hors serie). 

VII Congreso Internacional de Linguisüca romdnica. Universidad 

de Barcelona 7-10 abril de 1953. T. I. Programas. Barcelona, 

1953, 80, 131 p. 

Dai trovatori arabo-siculi alla poesia d'oggi. Palermo, Palumbo, 

(1953), 8®, xii-352 p. (Atti del Gongresso internaziona! ^ di 

poesia e di filologia per il VII centenario della poesia e della 

lingua italiana; Palermo, 6-10 giugno 1951) 

Emilienne Demougeot, De Vunite ä la division de Vempire romain 

(395-410). Essai sur le gouvernement imperiaL Paris, Adrien- 

Maisonneuve, 1951, 8®, xv-618 p. 

Fr. Dölger, Byzanz und die europäische Staatenwelt Ettal, Buch- 

Kunstverlag, 1953, 80, 382 p. 

Fr. Dölger, Der griechische Barlaam-^Roman, ein Werk des H. 

Johannes von Damaskos {= Studia Patristica et Byzantina 

herausgegeben von J. M. Hoeck, Abt von Ettal [au nom des 

Instituts byzantins des deux monasteres benedictins de 

Scheyern et d’Ettall, I). Ettal, Buch-Kunstverlag, 1953, 8°, 

104 pp. 

Fr. Dölger et A. M. Schneider, Byzanz (dans la collection des 

Wiss, Forschangsberichte, Geistesw. Reihe, hrgg. von Prof. 

Karl Hönn). Bern, A. Francke-Verlag, 1952, 8°, 328 p. 

MyrQOTioXtrov ""HXiovTtoXswQ xal Oeiqcov revvaötov (^Aqap- 

7t ar 6 y X o v), ^loxoqia xov omovpevmov JlaxQiaQx^lov. 

Topog TtQcorog. ""AOrjvai, 1953, 8®, fce'-445 a. 

A. Grillmeier et H. Baght, Das Konzil von Chalkedon, Geschichte 

und Gegenwart. I. Der Glaube von Chalkedon (par A. Grill- 

meier, Henri de Riedmatten, Th. Camelot, M. Goemans, 

feu A. M. Schneider, P. Goubert, H. Rahner, P. Galtier, I. 0. 

de Urbina, Mgr J. Lebon, P. Mouterde, W. de Vries, Ch. 

Moeller, M. Richard, G. Graf). Würzburg, Echter-Verlag, 

1951, 8®, 768 p. — IL Entscheidung um Chalkedon (les au- 

teurs sont les memes que pour le tome D’’, plus F. Hofmann, 

R. Haacke, H, Bacht, Maria Gramer, A. van Roey, Vahan 

Inglisian, G. Hofmann, Th. 0. Martin, Emil Herman, Anton 
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Michel, Leo Ueding, S. Salaville, H. Engberding, Th. Schnitz¬ 

ler, G. Bardy, J. Solano, L. Ott, 1. Backes, A. Schönmetzer. 

Meme editeur, 1953, 967 p. 

C. H0EG et G. ZtTNTz, Prophetologium. IIL Lectiones hehdomadarum 

Sae et dae quadragesimae, Hauniae, E. Munksgaard, 1952, 

8^, [68 p,] (Union academique internationale. Monumenta 

musicae byzantinae; lectionaria, I). 

Ilymns (The) of the Hirmologium, L The first mode, The first plagal 

mode. Transcribed by A. Ayoutanti and M. Stöhr, revised 

and annotated by C. Hoeg with the assistance of J. Raasted. 

Copenhagen, E. Munksgaard, 1952, 8°, l-334 p. (Union aca¬ 

demique internationale. Monumenta musicae byzantinae; 

transcripta, VI). 

Jean Irigoin, Histoire du texte de Pindare, (= Collection fitudes 

et commentaires, XIII). Paris, Klincksieck, 1952, 8®, 463 p. 

R. Janin, Constantinople bgzantine. Developpement urbain et re- 

pertoire topographique, Paris, 1950, 8°, xxvii-482 p. (Archi- 

ves de TOrient chretien, 4). 

R. Janin, La Geographie ecclesiastique de VEmpire bgzantin, Pre¬ 

miere partie. Le siege de Constantinople et le Patriarcat 

Oecumenique. III. Les ßglises et les Monasteres. Paris, Pu- 

blications de T Institut frang:ais d’fitudes byzantines, 1953, 

gr. in-8o, 608 p., 8 cartes hors texte. 

Archibald R. Lewis, Naval Power and Trade in the Mediterranean, 

A. D. 500-1100. Princeton, 1951, 8°, xii-271 p. (Princeton 

Studies in History, 5). 

MAKEAONIKA, Gvyygappa negiodiKov rrj^ ""Eratgstag Maxe- 

bovmdiv Enovboyv^ xoiiog ß', 1941-1952. ^Ev 0eaaakovtxr], 

1953, 8<^, 855 p. 

Santo Mazzarino, Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di 

storia tardo-romana, Roma, Bretschneider, 1951, 8°, 440 p. 

(Problem! e ricerche di storia antica, 1). 

Santo Mazzarino, Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ri¬ 

cerche di storia romana arcaica. Catania, G. Agnini, s. d., 

8®, vn-271 p. (Collezione Ethos). 

The Joshua Starr Memorial Volume. Studies in history and philo- 

log . New York, 1953, 8®, vii-262 p. (Jewish Social Studies. 

Publications, n^ 5). 

Pscogyiov Mixu.7]Xidov-NovdgoVf Ilsgl r7jg ädsXq?o- 

Tcoitag iv rfj dg%aiq, ’^EXXddi Hai ev rw Bvt^avxiw (Ilave- 
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Tiiox'qfA.tov ©saaaXovLKfjQ, Tofiog Kmvcfravrivov ^Ag^evo- 

jtoiikov, a. 251-313). ©eGaaXovtxrj, 1951, 8°. 

H. P. L’Orange, Studies on the Iconography of Cosmic Kingship, 

(Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning [Institut 

pour Tetude comparative des Cultures]). Oslo, 1953, 8*^, 205 p. 

^Av. K. ^Og^avSov, ^vXoaxeyoQ naXaioxQiaxiavtxri 

ßaoiÄixy rfjg jLisaoyecaxfjg Xsxdvrjg, MsXerrj nsql rfjQ 

yEveascog, riji; xaraycoyfjg, rfjg dQxixexroviKfjg pioqtpyg 

xal rfjg öiaxoapfjoeiog rcov oixcov f.arQ€iag, 

äjio rcov änoaroXtxoov xgovoov piE%gi "'lovoxiviavov^ A' (— 

BißXtoO'ijxrj xfjg ev ^AdTjvatg aQxat'OXoyixfjg ""Exaigecag, 35). 

Athenes, 1952, 189 fig. dont de nombreux plans, 234 p. 

R. Palikarova Verdeil, La musique byzantine chez les Bulgares et 

les Busses (du /X® au X/V® siede). Copenhague, E. Munks- 

gaard; Boston, Byzantine Institute; 1953, 8®, 21 plL, xi- 

249 p. (Union academique internationale. Monumenta mu- 

sicae byzantinae; subsidia, III). 

Theodore H. Papadopoullos, Studies and Documents, relating to 

the History of the Greek Church and People under Turkish 

dominaiion (Bibliotheca graeca aevi posterioris, I). Bruxel¬ 

les, 1952, 8®, 507 p. 

Pq, naTtapixoLfjk. Md^ipog o Fqaixdgy 6 Ttqaoxog (pcoxtGxfjg 

xmv "Pdyaoov. ""Ev "AQfjvaig, 1950, 8®, 654 p. 

Paul Peeters, Orient et Byzance. Le trefonds oriental de Vhagiogra- 

phie byzantine. Bruxelles, Societe des Bollandistes, 1950, 8®, 

235 p. (Subsidia hagiographica, 26). 

Paul Peeters, Recherches d'histoire et de philologie orientales. Bru¬ 

xelles, Societe des Bollandistes, 2 voL, 8®, 336+310 p. (Sub¬ 

sidia hagiographica, 27). 

SxvXtavdg 11 e X e x av i b x] g ^ Kaaxoqla. L ^vl^avxtval Toi- 

Xoyqagpiai. TUvaxeg (= ^Exaiqeia Maxedovixwv Enovddov. 

Maxebovixfi BißXiod'^xrj, 17). ©ecaaXovtxr], 1953, gr. in-4o, 

60 p., 1 planche en couleur, 262 planches en noir. 

Plotini Opera. I. Porphyrii Vita Plotini. Enneades I-IIl. Ediderunt 

Paul Henry et Hans-Rudoh Sghwyzer. Paris-Bruxelles, 1951, 

8®, lvii-417 p., pl. (Museum Lessianum; series philosophica, 

XXXIII). 

Sever Pop, La dialectologie. Apercu historique et methodes d’en- 

quetes linguistiques. I. Dialectologie romane. II. Dialectologie 

non-romane. Louvain, chez Tauteur; Gembloux, Impr. J. 



OUVRAGES RE9US PAR LA REDACTION 545 

Duculot; 1950, 2 vol. 8°, lv-1334 p. (Universite de Louvain. 

Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 3® s., 38-39). 

Prolegomena. Documenti e studi storici e filologici. 1. Roma, Gis- 

mondi, 1952, 8°, 156 p. 

R. Remondon, Papyrus grecs d'Äpolldnos And, Le Caire, Impr. 

de rinst. frang. d’archeologie orientale, 1953, 4°, 12 pll. xv- 

248 p. (Documents de fouilles de Tlnst. franQ. d’archeologie 

orientale, XIX). 

M. Richard, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, 

l, Fonds Sloane additional, Cottonian et Stowe. Paris, Ed. du 

C.N.R.S., 1952, 8°, xvii-123 p. (Publications de TInstitut de 

recherche et d’histoire des textes, III). 

Fseogyiov xat Maytag Zcorrjyiov, ßaaiXi^rj rov ^Ayiov 

AriprjTQiov &eaaaXovtH7]g, A\ Keipevov, B', AeoHmpa, 

^Ev ^Ad'yvatg, 1952, 4°, ta-211 a, + 102 Ttiv, (BißXiodyxrj 

rfjg SV ^Adyvaig "’AQxaioXoytKfjg ""Eraiqtag, 34). 

Starinar, Organ Arheoloäkog Instituta, Nova Serija. Knjiga II. 

(Srpska Akademija Nauka). Beograd, 1951, 4°, 360 p. 

'Eustathios Stikas, Ueglise hyzantine de Chrisiianou en Triphylie 

(Peloponese) et les autres edijices de meme type, Paris, 1951, 

4®, 81 p., XI pl. (ficole fran^aise d’Athenes. Travaux et 
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